
SECTION IV 
L 'URBANISA TlON 

Projets d'élargissement de la route 131 entre 
Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Félix-de-Valois 
et de contournement à Saint-Félix-de-Valois 
Saint-Félix-de-Valois 6211-06.073 

Les fonctions urbaines en Matawinie se concentrent dans de petites aggloméetions 
rgr>arties sur un vaste territoire. On entend par urbaines, les fonctions raidentielles, 
institutionnelles, industrielles, commerciales et de services. De facon ghkale, 
l'implantation de ces fonctions, principalement la fonction rkidentielle devient de plus 
en plus dispersét, les dweloppements tentaculaires rel ik au noyau central constituent 
le principal patron de l'urbanisation. 

Les politiques Bloncées en ce qui concerne l'urbanisation portent sur les é h e n t s  
suivants : 

- les pkimètres d'urbanisation et les règlements de zonage; 
- les fonctions commerciales et industrielles; 
- les services et éqripements publics. 

La forme actuelle d'urbanisation relève de I'éwlution des agglomé-ations qui ont par le 
passéaccueilli, de manière improvisée les diverses fonctions urbaines sans rbllement 
se préoccuper de planifier leur insertion à l'intkieur de Iragglom&ation. Cette 
urbanisation dktructurét entraî ne un mal fonctionnement qui souvent se solde par un 
dkauil ibre financier. Par le biais du schéna d'arnhagement, les préaxupations 
relatives aux zones urbaines deviennent en partie ceiles des pkimètres d'urbanisation. 
Toutefois, cet important outil de gestion doit are adaptéaux spéaficitis du milieu rural 
aui caractaisent la Matawinie. 

66- En ce sens, il importe que soit accordéeune 
importance particulière aux pô les de 
croissance lors de la ddimitation des 
peimètres d'urbanisation. 

67- Par ailleurs, pour les municipalités où il est 
peu probable qu'il y ait un rkeau d'aqueduc 
et d'$out à I'intkieur du p6imètre 
d'urbanisation, il serait judicieux d'dablir une 
(tude des types de sol afin d'en arriver à 
réauire les superficies minimales des terrains. 

L'éaboration d'un pérmètre d'urbanisation vise à ttablir une zone où la plupart des 
fonctions urbaines, principalement les activitis commerciales, y seraient concentrés, 
de sorte que le noyau central joue vkitablement son rô le de centre urbain apte à 
desservir l'ensemble de la communautedans les meilleures conditions. 



68- Le pkimètre d'urbanisation doit donc Être 
considké comme une zone de rentabilité de 
concentration des services et  Quipements 
publics. C'est à I'intkieur de celui-ci que nous 
favorisons I'implantation d'une trame de 
services dite de base. 

69- De plus, le pkimètre devra Être gkéet  planifié 
par les corporations municipales; il serait 
souhaitable que ces dernières prwoient, à 
I'intkieur de ceux-ci, des sQuences de 
dweloppement adaptks au besoin de la 
croissance urbaine. 

Pour remplir efficacement son rô le de zone de rcntabilité,le pérmètre d'urbanisation 
doit à son tour, âre planifié. II s'avère que le règlement de zonage est l 'outil le mieux 
appropriélorsqu'il s'agit de c r k r  des conditions propices à I'implantation des diverses 
fonctions, par exemple, on sait que certaines fonctions urbaines, comme le 
commerce et l'industrie, profitent des effets de la concentration et qu'elles exigent 
des espaces appropriés Seul le règlement de zonage est en mesure de crérr de telles . . 
conditions. 

70- Donc, dans le but de soutenir l'activité 
commerciale il serait souhaitable, d'une part, 
que les corporations municipales prkoient des 
zones commerciales à I'intéieur des pkimètres 
d'urbanisation et, d'autre part, que ces zones 
soient adaptks aux mouvements que gbèrent 
les aablissements commerciaux. 

II en va de mêne pour les zones industrielles. 
A I'intkieur du pffimètre, la r4lementation 
devrait permettre aux &ablissements 
industriels qui ne produisent pas de nuisance 
(odeur, bruit, etc.) de bb8icier d'espaces 
adapte à leurs besoins. 

D'autre part, les corporations municipales 
devront rédementer l'implantation 
d'6îablissements commerciaux de facon à ce 
qu'on ne retrouve que des commerces de 
type primaire (exemple : d+anneurs) à 
I'extkieur des pkimètres d'urbanisation. 



Quant aux $ablissements industriels lourds, 
insalubres ou nuisibles, les corporations 
municipales devront préloir des zones en 
retrait des pgimètres d'urbanisation aptes à 
les recevoir. Ces zones devront êre entourée 
d'une bande de protection où les usages 
incompatibles seront interdits. 

Finalement, considéant la localisation des 
principaux centres d'activité du secteur 
secondaire de la rtgion, des parcs industriels 
rhionaux adapté au milieu rural pourraient 
are localisé; à proximitédes principaux pô les 
de croissance de la régon, en l'occurrence sur 
les axes 125  et 131. 

Sans pritendre à I'itablissement de services et d'auipements publics très daborffi, la 
Matawinie a besoin d 'un riseau bien articulé de centres de services essentiels à 
I'éablissement d'une vie &ionale dynamique. Les services et éqipements publics 
jouent un rô le important dans le maintien d 'un niveau de vie acceptable, car ils 
r@ondent à des besoins forrnulffi par la population. Donc, leur r@artition sur le 
territoire est une dimension praominante qui assure le maintien de la qualitéde vie. 

75- Af in de rendre facilement accessibles aux 
populations les biens et services de première 
nkessité nous recommandons que le rô  le 
des centres rhionaux dgà reconnus soit 
intensifié et que les grands 4uipements 
régionaux y soient concentrés. 

Les corporations municipales allouent une part importante de leur budget pour le 
maintien des services de base tels que l'entretien des routes et les services 
d'aqueduc ou d'éoput. Mais, en milieu rural, les besoins sont illimitffi et les 
ressources, quant à elles, le sont. Or, les corporations municipales doivent maintenir 
une gamme assez importante de services, ind@endamment des ressources dont elles 
disposent. 

76- A cet éJard, nous préronisons l'entente 
intermunicipale comme gant un moyen 
d'atteindre un niveau de services optimal. 

L'un des services que doit offrir les municipalitffi retient particulièrement notre 
attention. Ces dernières doivent vivre avec certains problèmes au niveau des modes 
d'dimination des dkhets. Le caractère rural, la faible densite de population, les 
grandes distances à parcourir pour utiliser les sites d'enfouissement sanitaires 



fajionaux reconnus font en sorte que ce service coûte excessivement cher pour 
assurer un minimum d'efficacité. 

77-  De ce fait, le Ministère de l'Environnement se 
doit de revoir les modalittk et l'application du 
règlement sur les débets solides qui semblent 
inadapth à la problhat ique rurale. 

Il en va de m h e  de la prkence de plus en plus inquietante des boues agricoles, des 
boues d'usine d'Çpuration en milieu rural qui malgréleur volume impressionnant n'ont 
pas encore fait l'objet d'un plan de gestion globale, non plus que de rédementation 
du Ministère de l'Environnement. 

78-  11 nous apparaît urgent que le Ministère de 
l'Environnement Babore des normes 
appropriée; à I'Bimination de ces types de 
dkhets. 

Dans un autre ordre d'idées, le lieu d'enfouissement sanitaire rajional de Saint-Jean- 
de-Matha a fait I'objet rtkemment d'un arraédu Ministère de l'Environnement le 
d&r$ant site dangereux de catajorie Ill. En effet, ce site a recu pendant plusieurs 
années une quantitéimportante de boues de tannerie contaminée; par du chrome et du 
cuivre. Le Ministère de l'Environnement procaiera à I'etude plus approfondie de ce lieu 
afin de determiner préashent le degréde risque qu'il reprkente et recommander des 
limitations d'usages, s'il y a lieu. 

Modifiépar le règlement no 35-1987 

79-  La Corporation municipale de Saint-Jean-de- 
Matha devra donc considker ce site comme 
un lieu d'éimination de dédtets dangereux et 
le régr en consauence à I'intéieur de son plan 
d'urbanisme. 

Modifiépar le règlement no 35-1987 

De toutes les interventions susceptibles d'altker la qualité du panorama rajionai, 
l'implantation de lignes Bectriques à haute tension est celle qui gélère le plus 
d'impacts nést i fs,  tant par leur prkence excessive à l'&helle du territoire municipalisé 
que par le choix inappropriéau niveau de plusieurs corridors et trac& et, bien sûr, par 
le caractère thécriquement permanent de leur localisation. Qui plus est, elles ne 
gélèrent aucune sorte d'impact positif. La nkessiténationale de cette infrastructure 
ne saurait pour autant âre remise en question. A tout éJard, la discretion que confère 
ce choix n'a pas ééufiliscé à notre avis avec le discernement et la lourde responsabilité 



qui devrait normalement l'accompagner, c'est-à-dire, que I'amé-iagement de ces 
infrastructures ne répnd pas en plusieurs endroits aux critères diinentaires 
d'intégation à \'environnement et que le poids de leur prisence n'est accompagné 
d'aucune compensation à I 'khelle r@ionale. 

80- Considésnt donc les torts irrélarables que 
l'implantation de ces équipements imposent à 
l'environnement, particulièrement sur le plan 
visuel; considkant l'absence d'avantages que 
la Matawinie est susceptible de retirer de ces 
équipements dont la prkence est incompatible 
avec sa vocation et  considkant que le 
territoire de la Matawinie est privil@ié par 
Hydro-Qutbec pour l'implantation de lignes de 
transport d'éiergie, il convient que cette 
sociEté Etablisse un seul corridor Nord-Sud et  
un seul corridor Est-Ouest où seraient 
concentrés les lignes éectriques à haute 
tension. 

En ce qui concerne les services gouvernementaux, le Gouvernement du Qucbec a 
dkentralisé plusieurs de ses services en régon; cependant ceux-ci se concentrent 
majoritairement dans les centres urbains influents, notamment Joliette et Saint- 
J&ô me. Par le fait mêm,  les citoyens de la Matawinie doivent parcourir de grandes 
distances afin deaccé.ler à des services. 

81- 11 serait souhaitable qu'une plus grande 
dkoncentration des services de base soit 
faite au niveau du territoire de la Matawinie 
afin de r4ondre aux besoins de la population. 
En l'occurrence, la population devra pouvoir 
disposer des services suivants : 

- un bureau de main-d'cçuvre et séacrité du 
revenu; 

- un bureau du centre d'emploi et 
assurance-chô mage; 

- un bureau du Ministère de l'Industrie, du 
Commerce et du Tourisme; 

- un bureau du Ministère du Loisir, de la 
Chasse et de la Pikhe. 



parce qu'interd&endant. On sait en fait que les hautes Laurentides, au centre et à 
l'Est du territoire, offrent un potentiel particulier pour ce type d'activitéà cause de la 
diversitédu couvert forestier, des habitats fauniques et du relief très morcelé Comme 
il vient d'êre dit prkédmment,  le m h e  relief impose certaines limites à I'exploitation 
forestière. Toutefois, cette activitédomine actuellement sur certaines parties de ce 
territoire. Aussi, I'exploitation forestière doit Être maintenue au m b e  titre que les 
activit5 l iés à I'exploitation faunique, d'abord à cause de son importance économique 
ensuite parce que les interventions forestières peuvent assurer le maintien de la 
ressource faunique en favorisant la diversification et la r&&éation du couvert 
forestier nécessaire à la survie de plusieurs espèces. 

L'affectation faunique et forestière est donc la plus appropriéeet sera privilégéesur les 
territoires qui viennent d'Être nommg, compte tenu du potentiel des terres et des 
usages auxquels ces terres ont dé@ &soumises. 

Le territoire d'affectation faunique comprend deux parcelles distinctes, soit d'Est en 
Ouest, une première parcelle comprenant la rkerve faunique Mastigouche, les parties 
de territoire des municipalit5 sur lesquelles on retrouve des ZEC ou des pourvoiries, 
principalement Saint-Zmon, le territoire non-municipalisécompris entre Saint-Zalon et 
la limite Est du parc du Mont-Tremblant et une deuxième parcelle correspondant au 
territoire de la rffierve faunique Rouge-Mattawin. 

Modifiépar le règlement no 42-1 988 

1.2.4 Une affectation patrimoniale 

Lorsqu'on regarde la carte d'utilisation du sol de la Matawinie, on constate, en 
premier lieu, que le territoire est peu occupé et que la population se concentre 
essentiellement sur le plateau de Lanaudière. (Basses Laurentides). Les usages sur 
cette portion du territoire sont aussi très diversifi5 et reflètent la diversité des 
N potentiels » qu'on y observe. Cette diversitér5ulte du morcellement du relief. de la 
distribution capricieuse des sols, du rffieau hydrographique et des avantages 
climatiques dont jouit ce territoire. 

Lorsqu'on tente d'identifier I'activitéqu'on souhaite y privileier, on constate que la 
diversité qu'on y trouve nous force à descendre au niveau de chaque vaIl$, de 
chaque village et à dÉouper ainsi ce territoire en de multiples enti t5 de facon à 
pouvoir conserver ou assurer le maintien des usages existants et de les harmoniser à 
ceux qui l'entourent. Ce type de dÉoupage correspond à ce point à I'tIabiissement du 
zonage municipal qu'il risque de devenir une entrave majeure à l'expression des 
volont5 locales à travers leur plan d'urbanisme, ce qui ne r@ond pas à la nature des 
grandes affectations. La problbatique d'amhagement des Basses Laurentides et des 
escarpements de la Mastigouche, territoire correspondant aux municipalitffi du Sud 



dezla Matawinie, en est donc une de consolidation et d'harmonisation compte tenu 
de la villtgiature, de l'urbanisation, du réabtourisme, de l'agriculture et de la 
foresterie qui s 'y  cô toient. En r@onse à la nécessité d'harmoniser les difféentes 
activité; qui s 'y côto ient ,  on le défnit comme «territoire d'affectation 
patrimoniale » . 

A première vue, la déromination patrimoniale peut surprendre du fait que ce terme 
est couramment utilisé pour dkigner des « zones patrimoniales D ou des « sites 
patrimoniaux » . Mais en y regardant de plus près on rédise que ce vocable vcbicule 
la problhat ique de consolidation des fonctions et d'harmonisation d'usages là où se 
cô toient des styles architecturaux bigarré; et les fonctions les plus diverses. 

L'affectation patrimoniale daigne donc ce territoire aux ressources diversifiais dominé 
par une très forte proportion de terres privais et de fonctions diverses et où 
« prkaut 1) le souci d'harmonisation et de toléance. Ce territoire aux multiples 
attraits comprend une partie des municipalité; de Notre-Dame-de-la-Merci, de Saint- 
Cô me, de sainte-héle-de-l 'hergie et de Saint-Damien ainsi que les municipalité; 
situé,s plus au Sud. L'affectation patrimoniale sur ce territoire implique qu'en r@onse 
à la problhat ique d'harmonisation aucune activité ne sera priviltgié: et que toutes 
seront soumises à la notion de toléance, soit à des restrictions plus ou moins skères. 
Cette hiéarchisation de la tolé-ance sera assumé, par les règlements de zonage. 

1.3 Les notions de compatibilitéet de tolkance 

Afin de faciliter la transposition des grandes affectations du territoire aux outils de 
planification des municipalité; locales, il apparaît néessaire de traduire ces 
affectations en terme d'activita compatibles ou toléés. L'affectation du territoire 
vise une « gestion harmonieuse » des ressources territoriales; et à cette fin, toute 
activité,quelle qu'elle soit, est dginie comme compatible ou tolérk, c'est-à-dire qu'elle 
se voit attribuer un indice de toléance par rapport à I'activitépriviltgié-. 

1.3.1 L'activitécompatible 

Une activitécompatible en est une qui permet de consommer l'usage priviléjié par 
l'affectation. En territoire d'affectation forestière, par exemple, les diverses coupes 
de bois, les pratiques d'améragement ou de jardinage forestier, I'amélagement 
d'infrastructures de transport, de communication, de transformation et de mise en 
marché de la ressource sont autant d'activi té compatibles avec l'affectation 
priviiéjiée 



Une activité tol& en est une qui n'a pas pour premier objectif de soutenir 
l'affectation privilégée, mais plutô t de procé&r à la mise en valeur d'autres 
ressources p r ~ e n t e s  dans un territoire d'affectation, ou encore de profiter des infra- 
structures dgà amhag&s ou d'une situation crtëepar le déwloppement entourant les 
activité; compatibles. En prenant comme exemple le territoire d'affectation forestière, 
la chasse et la pêhe  sont des activitérj tolaéesqui expioitent des ressources associés 
au milieu forestier et qui peuvent ainsi are raies selon des dispositions qui 
rencontrent les exigences l'affectation privilég&. 

Un normatif plus préas est donc nÉessaire pour assurer cette hikarchisation des 
activita. La grille de compatibilitépraente un portrait gaiéal où diverses activité; sont 
cotés conforménent aux principes annoncésdans les lignes préœdntes pour chaque 
territoire d'affectation. Ce normatif plus prk is  sera assuré par les règlements 
d'urbanisme de chaque municipalité locale et s'inspirera de la grille proposré au 
tableau 67. 
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Modifiépar le règlement nurnao 42-1988 



1.4 La carte des grandes affectations du territoire 

On peut se demander quelle portéepeut avoir la carte des grandes affectations du 
territoire par rapport aux autres éhen ts  de planification, compte tenu du fait qu'elle 
vise à coordonner la multitude des interventions que les gouvernements provinciaux 
et municipaux sont appelés à rédiser respectivement à titre de maî t re  d'caivre de la 
gestion des ressources conformhent  à leurs pouvoirs habilitant. 

La carte des grandes affectations du territoire a eiéconfectionnéede facon à ce qu'elle 
prenne, tout d'abord, en compte les tendances du daleloppement régonal et 
soutienne les orientations d'améragement dans une vision à long terme. On souhaite, 
en somme, que dans un avenir plus ou moins Boigne l'activité prdominante d'un 
territoire sera celle qui consomme le mieux la valeur spÉifique dudit territoire. Dans 
son utilisation immdiate, vu la très grande diversitédes activités susceptibles de se 
pratiquer à I'intéieur d'un territoire d'affectation, il y a lieu d'utiliser l'affectation du 
territoire comme un outil de planification incitatif plutô t que coercitif, un outil 
permettant ainsi une utilisation polyvalente des ressources du territoire. 

La carte des grandes affectations du territoire &ablit donc un cadre de planification 
galéal à l'intéieur duquel s'inséeront les autres Bhents  de planification qui ont un 
recouvrement spatial plus limite mais aussi une portéeplus coercitive, il en va de soi. 

La carte des grandes affectations du territoire inse& en annexe au s c h h a  
d'améragement constitue un outil de planification d'ordre gméal n'ayant pas en lui- 
m h e  pour effet d'interdire une activitéparticulière (voir la grille de compatibilité) La 
dginition des territoires d'affectation amène donc un niveau de préiision moins grand 
que celui qui apparaît à la carte d'affectation des terres publiques transmise par le 
Gouvernement du Québc en complhent  du document relatif à l'article 11  prgentant 
les orientations et projets préiminaires du gouvernement. De par sa préasion, le 
déioupage gouvernemental s'apparente à une carte d'affectation des sols. voire, à un 
plan de gestion des terres publiques préiisant la nature et la port& des interventions 
prwues sur ce territoire par ~ ' ~ a t  quékois.  Ce document s'avère donc un outil fort 
utile pour la pr@aration ou la raision des plans et règlements d'urbanisme. II n'a pas 
cependant la portée gmeale et englobante de la carte des grandes affectations du 
territoire et ne peut non plus la remplacer. 

- 
Modifiépar le règlement no 35-1987 



SECTION II 
LE CONCEPT D'ORGANISA TION REGIONAL 

Le concept d'organisation rÉgional est la solution physique fondamentale à 
I'intaJration des composantes des cinq anciens comtffi municipaux à l'origine de la 
Matawinie. Peu de municipalitk raJionales de comtéau Quékc auront héite pour des 
raisons historiques, d'un système routier aussi mal ajusté à leur problénatique de 
dweloppement. Le concept d'organisation est I'éénent structurant par excellence qui 
r@ond à la nkessitéde rbrganiser le territoire pour lui permettre d'âablir, en premier 
lieu, la cohkion interne néœssaire à la renaissance de son dynamisme Éonomique et, 
en second lieu, d'assumer pleinenient sa vocation interraJionale. Le concept 
d'organisation rbional, en tant qu'éfhent structurant néessaire au dweloppement de 
la Matawinie, englobe systénatiquement les grandes orientations d'améragement que 
la Municipalité Régonale de Comtéde Matawinie entend maintenir tout au loqg du 
processus de planification de I'amélagement de son territoire, en ce sens qu'il 
permettra de : 

1. Dwelopper une structure raJionale fonctionnelle et appropriée aux perspectives 
de dweloppement de la Matawinie; 

2. GKer et exploiter de facon cohéente les ressources du territoire; 

3. Augmenter I'efficacitéet la rentabilitédes administrations publiques, locales et 
raJionales. 

Ce concept d'organisation s'appuie principalernent sur une rebrganisation du système 
routier intra et interrégonal dans un souci d'intéger toutes les municipalittk locales, 
dont les quatre pô les de croissance, et ainsi orienter les effets béi8iques de cette 
restructuration au profit des cornmunaut& de base. 

A cette nouvelle ossature régonale viendra, par la suite, se greffer une sKie de 
propositions visant, d'une part, à consolider les vocations raJionales et plus 
particulièrement à répmdre aux exigences de la vocation r&r&ouristique et d'autre 
part, à faciliter les échanges et les communications internes et externes. 

2.1 Les Bgnents de problénatique 

Le concept d'organisation réjional rg>ond en fait à deux BBnents de problénatique 
r&dateurs de la nÉessitéde réoganiser le territoire de la Matawinie en fonction de ses 
véitables enjeux de d6wloppement. 



.1. Les defaillances de la fonction Est-Ouest; 

2. La polarisation excessive des centres urbains situffi au Sud de la Matawinie 

Ces é h e n t s  de problérmtique sont en quelque sorte les deux plus grandes entraves 
au bon fonctionnement du système routier actuel. 

2.1.1 Les dt7aillances du système routier Est-Ouest 

Si la fonction Nord-Sud principalement représuntéepar les axes 125, 343  et 131 (( se 
comporte )) aujourd'hui convenablement, la fonction Est-Ouest est, quant à elle, 
pratiquement inopéante. Qu'on se rappelle quelques-unes des nombreuses allusions à 
sa defaillance, soit par exemple, le sentiment d'isolement, l'entrave aux Éhanges inter 
familiales, le cloisonnement des activitffi manufacturières, l'inaccessibilité aux 
difféentes portes du parc du Mont-Tremblant, le mal-fonctionnement b u  transport du 
bois vers l'Est, le morcellement du territoire en de multiples entitffi administratives, 
pour comprendre que la structure actuelle ne répnd plus aux besoins régonaux. 

Comme il est mentionné dans le chapitre sur la problénatique d'ameragement, la 
defaillance structurelle de la fonction Est-Ouest constitue en fait, une entrave 
fondamentale à la consolidation de IS&onomie de toute la régon. Et plus encore, elle 
fait obstacle à 1'inté;jration physique du territoire et, par le fait mêm,  aux aspirations 
Ifgitimes de la Matawinie comme entitérfgionale. 

2.1.2 La polarisation excessive des centres urbains s i tué au Sud de la 
Matawinie 

Pour les régons rurales, l'importance du rbeau routier n'est plus à dhontrer .  On a vu 
que les fonctions rajionales Nord-Sud de la Matawinie se sont daleloppées dès la 
colonisation et qu'elles sont bien articulés aujourd'hui autour des routes 125, 343 et 
131. Les quatre pô les de croissance qui occupent les deux extrénitk des axes 125 
et 131 ont d'ailleurs d@ ajustéleurs interventions dans les champs d'activitffi pour 
lesquels ils offrent toujours d'importants avantages. Pour ces quatre pô les, comme 
pour les autres agglomciations de la Matawinie, l'influence des centres urbains que 
sont Joliette et Montrhsl constitue une des grandes rédit& socio-Éonomiques. La 
distance-temps entre la MunicipalitéRajionale de Comteet les centres urbains s'avère 
relativement courte et le système routier Nord-Sud concu particulièrement en 
fonction de la m&ropole, assure à celle-ci un grand pouvoir d'attraction sur la 
Matawinie. À cela s'ajoutent les defaillances des communications Est-Ouest. Ces 
réilitffi ont un effet particulier sur le dynamisme rajional en ce sens qu'elles 
accentuent la polarisation des centres urbains situb au Sud. 



2.2 Les Bhents  de solution 

2.2.1 Le concept d'organisation du système routier ré;lional 

De facon à ré;oudre à long terme les defaillances aigu6 du système routier raional qui 
viennent d'Étre éloncées le concept d'organisation vise à satisfaire essentiellement les 
communications à caractère inter municipales, régonales et inter-raionales en se 
basant sur les éénents du ré;eau d$à en place et en completant par l'ouverture de 
nouveaux troncons là où il n'existe pas de route pouvant offrir un niveau de service 
satisfaisant. Toutes les mun ic ipa l i t~  de la régon sont ainsi branchais sur une de ces 
routes et positionnée sur une des trois grandes boucles qui permettront l'instauration 
de circuit rkrdtouristique. Les pô les sectoriels et plus particulièrement les quatre 
pô les de croissance que sont Saint-Donat, Saint-Michel-des-Saints, Rawdon et 
Saint-Féix-de-Valois devraient bbeficier de cette rdrganisation à long terme du rÉeau 
routier. (Voir illustration 68) 

De plus, on est en mesure d'assurer que tous les troncons proposé; qui 
correspondent aujourd'hui à des chemins de terre ou qui n'existent tout simplement 
pas peuvent Étre aménrgk facilement, car ils ont tous $élocalisÉ dans des vallais ou 
d$ressions majeures où les mataiaux d'emprunf sont abondants et où les obstacles 
topographiques sont mineurs. Au-delà des considéations fonctionnelles, ces 
dispositions pr&lables visent à assurer des conditions optimales en terme de 
faisabilitétechnique et minimale en terme d'impact sur l'environnement. 

a) Le parachèvement des axes Nord-Sud 

Ces axes ont tous pour fonction de relier les centres locaux aux centres 
administratifs, principalement à Joliette et Montréd; ils correspondent aux routes 
125, 343 et 131. Le parachèvement du rÉeau implique le prolongement des routes 
125  et  343 vers le Nord de facon à faciliter, d'une part, l'accès à deux des trois 
principales portes du parc du Mont-Tremblant et, d'autre part, à éiminer leur 
terminaison en cul-de-sac en aboutissant à un axe Est-Ouest passant au Nord des 
hautes Laurentides et conduisant à Saint-Michel-des-Saints. 

Le prolongement de la 125 au Nord de Saint-Donat va enfin permettre d'assurer les 
communications inter municipales vers Saint-Michel-des-Saints, projet dé@ avancé 
depuis de nombreuses anntés, qui permettra de relier les deux pô les  
rkrébouristiques de la Matawinie, Le prolongement de la route 343 vers Saint- 
Michel-des-Saints en passant par Saint-Guillaume vise à brancher officiellement 
I'agglom6ation de Saint-Cô me sur le rÉeau du parc de Mont-Tremblant et l'axe Est- 
Ouest entre Saint-Michel-des-Saints et Saint-Donat. 



b) Le déwloppement des axes Est-Ouest 

Ces axes Est-Ouest, au nombre de quatre, sont : du Sud au Nord, l'actuelle route 
348 d4à utiliséede facon intensive autant pour le transport de marchandise que pour 
les d@acements journaliers; un deuxième axe, partant de Saint-Jean-de-Matha (route 
131 ) et se rendant jusqu'à l'autoroute 15 (Sainte-Adèle) en passant par Chertsey, 
devra permettre aux municipalitk du Sud un accès direct sur la @ion voisine; un 
troisième axe, partant de Saint-Gabriel-de-Brandon (route 347) et se rendant jusqu'à 
Notre-Dame-de-la-Merci et rejoignant (par la route 329) l'autoroute 15 (Sainte- 
Agathe), aura pour fonction de relier tout le &eau d'infrastructures publiques des 
hautes Laurentides; et enfin un quatrième axe, passant au Nord des hautes 
Laurentides ceinturant tout le territoire forestier, devra faciliter le transport du bois 
vers I'Est, cet axe reliera les trois principaux axes Nord-Sud à Saint-Michel-des-saints 
et dbouchera du cô té Est à Mattawin et du cô té Ouest à l'Annonciation. On 
remarquera que le premier axe mentionne soit la route 348, est le seul à are pavéet à 
pouvoir offrir un niveau de service acceptable sur toute sa longueur. 

2.2.2 La consolidation des quatre pô les de croissance 

La MunicipalitéR@ionale de Comtéde Matawinie ne possède aucun centre jouant un 
rô le prépondéant qui exerce une attraction sur tout le territoire mais plutô t quatre 
pô les de croissance plus ou moins indépendants et dont le rayonnement demeure 
imprkis. II s'agit des municipalit& de Rawdon, Saint-FBix-de-Valois, Saint-Donat et 
Saint-Michel-des-Saints. Ces deux dernières municipalitÉ, cela a d$à &édit, on dût 
d&elopper des activitéstertiaires à cause de la trop grande distance qui les s@are des 
centres urbains influents. 

a)  Rawdon 

La taille de sa population ainsi que le nombre d'éablissement et la variéé des 
commerces et services qu'on y retrouve lui ont valu le titre de pô le tertiaire régonal. 
Par ailleurs, la municipalité de Rawdon joue un rô le important dans la municipalité 
rigionale de comtéà cause principalement de la proximitédes villes de Joliette à I'Est 
et de Sainte-Agathe à l'Ouest. 

Son potentiel agricole ainsi que sa proximitédu marché et ses facilit& d'accès ont 
permis à Saint-FBix-de-Valois de dwelopper deux secteurs d'activit& éanomiques 
importants : Elle joue au niveau r@ional un rô le de premier plan dans les secteurs 
d'activi tk primaires et secondaires. D'autre part, éant situéeà moins de 20 minutes 
de la ville de Joliette, elle joue de plus en plus le rô le de municipalitédortoir, ce qui 



l i i i . a  permis de d&elopper un secteur tertiaire considgable de première ligne lui 
permettant de r+ondre aux besoins de sa population rkidante. 

C) Saint-Donat 

Profitant de ses potentiels naturels hautement recherchk, la municipalité de Saint- 
Donat a su déwlopper un secteur réaffltouristique de qualitéqui !a désigne comme 
pô le réJional à ce titre. Cependant, elle a dû dwelopper une autonomie économique 
tertiaire à cause de la trop grande distance qui la s@are des centres urbains influents. 

Au mâne titre que Saint-Donat, la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, par son 
Boignement, devient une municipalité autonome; elle a dû dwelopper un secteur 
tertiaire diversifié pour r@ondre aux besoins de sa population. D'autre part, les 
potentiels réa~tour is t iques et forestiers de la municipalité ainsi que sa localisation 
gbgraphique en bordure du vaste territoire non-municipalisé lui ont permis de tirer 
tous les avantages de sa situation Boignéi au c œ u  d'un territoire de ressources. 

2.3 Les effets escompth 

De tous les Bénents du plan d'améiagement, celui-ci est le plus important du fait qu'il 
soutient directement les trois grandes orientations d'améiagement. 

En facilitant l'accès au territoire, le concept d'organisation r@ional a pour effet de 
consolider les acquis historiques. Reconnaissant @alement la prffience de quatre 
pô les ainsi que les caractciistiques pra-fominantes de chacun d'eux, ce modèle 
d'améragement permettra une consolidation de ces pô les par le biais d'un système 
routier amdioréet fonctionnel. 

Sur le plan interne, les axes Est-Ouest localisa dans les basses Laurentides, soit là où 
se concentre la majoritéde la population raidante et des vill@iateurs, vont permettre 
d'assurer les communications municipales et une juste utilisation des aluipements 
intermunicipaux et régonaux. Les axes Est-Ouest passant de part et d'autre des 
hautes Laurentides visent à consolider la vocation du Mont-Tremblant en amdiorant 
son accessibilitéen provenance des diverses r@ions du Qu&ec et visent à daourner le 
flux de circulation interne du parc vers la pkiphkie, de facon à assurer une meilleure 
conservation des ambiances naturelles. 

Autant I'ameiagement de ces routes est determinant pour I'ésblissement de la 
Matawinie comme entité ra-ionale, autant il l'est pour l'avènement de sa fonction 



ihter rajionale Est-Ouest. Qu'on pense que la Matawinie s'$end du Nord au Sud sur 
près de 300 kilomètres et que ses frontières Est et Ouest touchent à huit des dix 
municipalités r@ionales de comtéqui l'entourent. On a raison alors de supposer que 
I'améiagement de routes Est-Ouest reprkentera l'avènement d'une nouvelle fonction 
inter r@ionale propre à la Matawinie et qui n'existe pas encore. Le grand corridor de 
Lanaudière, utilisé comme lien routier entre les villes de Sainte-Agathe et Saint- 
Gabriel-de-Brandon et reliant tous les pô les intaieurs du Parc du Mont-Tremblant, 
peut m b e  pritendre, de par sa position strat@ique entre l'Est et l'Ouest du Quebec, 
atteindre le statut de route nationale. C'est donc dire toute l'attention qu'on doit 
accorder à l'instauration de la fonction Est-Ouest qui constitue la pierre angulaire de 
ce schéna d'améiagement. 



Illustration 68 
Le concept d'organisation rbionale 



. 5.2.1 Les sites historiques 

Les sites historiques inventorié; dans cette section ont itérerenus en fonction de leur 
potentiel attractif. Ceux-ci font rgiience à des dhen ts  ponctuels du patrimoine bâti 
ou tout simplement à des vestiges p r ~ e n t a n t  des traces apparentes des premiers 
occupants du territoire significatives de la manière de vivre d'antan. 

SITE - LOCALISATION 

Village Canadiana Moore 

Rawdon Canton 

Le sentier de la rivière 
Blanche 

- Sainte-Marcelline 

Le moulin Emery et le 
moulin Coutu 

La vieille mine 

- Saint-Alphonse- 
Rodriguez 

Le musé-: rural « Chez 
Pbère )> 

sainte-hdie-de- 
i 'hergie 

Reproduction d'un petit village typique d'autrefois 
rainissant une centaine de bâtiments. Le paysage 
environnant naturel et pittoresque complète son intégit€ 
Ce site pourrait are qualifiéde muséevivant. 

Le sentier améragele long de la rivière Blanche nous 
amène à dkouvrir les vestiges de trois anciens moulins 
(à scie, à farine et à carder). 

Les moulins à scie et à farine fonctionnent toujours 
selon les mithodes traditionnelles au moyen d'une 
turbine hydraulique alimentéepar la rivière Bayonne 

il s'agit d'un trou creuséde « main d'homme » à 
I'boque où la pyrite (roche brillante - appelé-: « L'or des 
fous » ) faisait rwer beaucouo de monde. 

Collection d'objets, de meubles anciens, d'éjuipement 
agricole et  de pièces d'artisanat rassemblé; dans une 
maison de colon attrayante. 

- 

Les sites identifié; prédemment ont en commun leur potentiel attractif susceptible 
d8&eiIler la curiosité,donc de g M e r  un achalandage, ces sites devraient, d'une part, 
faire l'objet d'une mise en valeur à des fins r~rwtour is t iques et, d'autre part, faire 
l'objet d'un normatif garantissant leur intégitéet leur paennité. 



l a  ,zone tampon semble l'outil le mieux approprié dans ce cas. Les règlements de 
zonage des municipalité; devraient prwoir une zone particulière englobant le site et 
son encadrement où les usages incompatibles seraient interdits. 

5.2.2 Les ensembles patrimoniaux 

Outre les sites historiques très localisé; dans l'espace, on retrouve sur le territoire de 
la Matawinie des secteurs d'intsâ- patrimonial. Ces zones patrimoniales regroupent 
des composantes li&s à I'ammagement (ex. : rang agricole) qui reflètent la manière 
de vivre de nos ancares. Toutes les caract&istiques qui confèrent une valeur 
patrimoniale à chacune de ces zones ne sauraient are déa&ée de facon d&aill&. 
Cependant celles-ci s'illustrent notamment par les caractsistiques suivantes : 

la sinuositéde certains rangs dans un paysage vallonnéet souvent boisé; 

la prélominance d'activi t5 li&s à la fora, l'agriculture et l'aviculture; 

l'implantation des bâtiments le long des rangs, tantô t en bordure ou en 
retrait, tantô t d 'un seul cô téde la route, tantô t perpendiculairement à la 
route, tantô t à flanc de colline; 

- Architecture traditionnelle peu modifiée(XXe siècle) 

Gmgalement ce sera la zone d'ambiance qui donnera à une zone une valeur plus 
éevé?. 



Rawdon Le noyau du village dans sa partie sud-Est de par 
et d'autre de la route 348; 

ENSEMBLES PATRIMONIAUX I 
- 1  
t l  

I 

Le chemin Rivière Rouge entre la route 348  et le 
chemin Mailhot, et le chemin Hobbs Bridge à l'es 
de la route 348  jusqu'au chemin du lac Morgan; 

La route 348,  entre le chemin Rivière Rouge et le  
chemin de comté(Saint-Ambroise et Rawdon); 

La route 337, au Nord du village, entre le village 
et la limite de la municipalitéde Saint-Alphonse- 
Rodriguez. 

Saint-Alphonse-Rodriguez Le chemin du Douzième rang entre la route 337  
et la route 343.  

Sainte-Bmtrix Le chemin Cô te Eugérie (rang Saint-Vincent), la 
Cô te  Emmanuel (rang Saint-Laurent) et le 
chemin de la rivière, de part et d'autre du chemin 
du Domaine Ouest (rang Sainte-Céàie). 

Saint-Jean-de-Matha Le noyau du village, le chemin Sainte-Louise à 
l 'ouest du noyau du village et le chemin Sainte- 
Louise Est; 

Le chemin Saint-Guillaume Est et le chemin Saint. 
Guillaume Ouest, de part et d'autre de la route 
131; 

Le chemin ligne l"." et Znome (rang Saint-Pierre) qui 
devient chemin Cô te  Est rivière Blanche, qui 
devient Belle-Montagne au Nord de la route 337, 

Chertsey 

Saint-Damien 

Le rang Saint-Pierre, entre le chemin Saint- 
Norbert et la limite de la municipalitéde Sainte- 
~ isabeth  paroisse; 

Le troisième rang Castle-Hill, de part et d'autre 
du chemin Saint-Norbert. 

Le noyau du village, dans sa partie le long de 
l'ancienne route 1 8  et son prolongement sur la 
route 125. 

Le chemin ligne du 1 rang, cô téNord-Est; 

Le chemin Huitième, Neuvième rang Ouest et le 



chemin Huitième, Neuvième rang Est, de part et 
d'autre de la route 347; 

Le chemin Neuvième rang, au Sud-Ouest du 
chemin Ligne du 11'""" rang Ouest; 

La route 347, au Sud-Ouest du lac Matambin, de 
part et  d'autre du chemin Onzième rang. 

sainte-&die-de-l'Énergie Le noyau du village, particulièrement le long de la 
route 131 ; 

Le chemin Feuille d'Gable, depuis le chemin de 
Saint-Cô me jusqu'à la limite de la municipalitéde 
Saint-Jean-de-Matha Paroisse. 

Source : Macro Inventaire, Ministère des Affaires Culturelles 

Les zones patrimoniales prkécbmment identifiais se particularisent, d'une part, par un 
nombre important de potentiels et d'dénents de patrimoine (habitations 
traditionnelles, bâtiments agricoles) qu'elles renferment et, d'autre part, par I ' intég 
tout à fait spkial de l'organisation spatiale à travers un paysage contemporain. 

Tout comme les sites historiques, les ensembles patrimoniaux nécessitent d'are 
preervffi par une rtglementation adQuate assurant leur inttgrité 

Les deux principaux Bénents à considéer dans I't3ablissement d'un normatif sont, 
d'une part, la nécasité d'é\iter la perturbation des paysages traditionnels par des 
sources de nuisance visuelle et des usages nettement incompatibles (ex. : parcs de 
maisons mobiles, industries, bancs d'emprunt, etc.) et, d'autre part, le souci d'une 
inttgration harmonieuse des nouveaux bâtiments. 

A cet kard,  la municipalité pourrait rtgir l'implantation de nouvelles activitffi à 
caractère incompatible et contrô ler l'implantation de nouveaux bâtiments en se 
prhccupant par exemple de la volum&rie, de la dimension des facades, de la hauteur 
et des marges de recul afin de s'assurer d'une intkration respectueuse de 
l'environnement patrimonial. 

5.2.3 Les ensembles architecturaux 

Les dénents du patrimoine fflumé-5 ici, sont repé-5 en fonction de leurs composantes 
architecturales. Le patrimoine bâti, t h o i n  de la capacité d'adaptation et de 



l'imagination de nos ancâres, se traduit par une grande diversité de modèles 
architecturaux qu'il ne faudrait pas oublier au profit de l'architecture moderne. Cette 
section de i'identification des sites daintékt s'efforcera donc de circonscrire les 
concentrations de bâtiments et ceux isol& , reprffientatifs de l'architecture 
vernaculaire. 

SITE - LOCALISATION 

Le village de Rawdon principalement 
les rues Queen Metcaife, Cedar et la 
@me Avenue. 

Le village de Rawdon enrichi par la rencontre de 
plusieurs cultures regroupent des bâtiments aux 
composantes architecturales très variés. 

Le centre du village de Saint-Cô me La plupart des bâtiments du village sont construit 
en bois et les revê-ements sont le dk l in  de bois. 
On dmote une grande homogmétéarchitecturale. 

Le village de Saint-ZBion Perchésur la bordure Nord des Hautes 
Laurentides, le village et son encadrement naturel 
reflètent encore aujourd'hui la manière de vivre 
des colonisateurs du Nord. 

Le village de Sainte-Marcelline Reconnu comme centre artisanal de la réJion à 
cause de la concentration d'artisans et des 
galeries d'artisanat qu'on y retrouve. 

L'ensemble religieux impiantésur un promontoire 
naturel largement boisédomine tout le village. 

Le complexe religieux et  
institutionnel de Saint-Jean-de-Matha 

&lise et cimetière russes et l'@lise 
anglicane « Christ Church » Rawdon 

Local~sffi au c œ u  d'une communautérusse, ces 
46nents d'un style architectural très particulier 
s'intègrent totalement à leur environnement. 

Aire de repos sur laquelle on a 4igéun monument 
Sn l'honneur de l'homme le plus fort. 

La place Louis-Cyr Saint-Jean-de- 
Matha 

La rue principale de Saint-Féix-de- 
Valois 

Ses bâtiments c a r a c t k i s ~  par leurs deux &ages 
jous un toit à deux versants ou un toit pavillon 
,appelant le style 

iiucune altéation n'a ét5apportéea ce bâtiment 
jatant du d b u t  de la colonisation : couleur 
j'gioque, existence de tous les bâtiments. 

Maison de colon situéeà I'entréedu 
village de Saint-Zéron 

,ette @lise fût qualifiéede « plus beau temple du 
Vord )) . 

&lise de style baroque Chertsey 



Le sanctuaire Marie-Reine des Cccurs 
et deux écnles de rang dans la 
communautéBeaulac à Chertsey 

L'&lise et le presbytère de Saint- 
Alphonse 

L'ancienne écnle, le couvent et la 
boutique de forge de Sainte-Bhtrix 

~ ' G l i s e  et la Galerie artisanale de 
Sainte-Marcelline 

Sur la route 335 persistent deux écnles de rang et 
une charmante petite écjise, les lieu de pèlerinage 
consacréà la dwotion de Marie. La communautéde 
Beaulac conserve tout le charme des petites 
agglomé-ations de villégature. 

L'&lise construite en 1861 et le presbytère qui y 
est adjacent, très belles pi ' ces d'architecture, 
sont localis6 sur un site très inté-essant. 

L'ancienne émle transformé, en tpicerie, le 
couvent devenu I'hô tel de ville et la boutique de 
forge devenue casse-croûte tho ignent  de leur 
ancienne fonction et d'une architecture 
domestique de la vie du débit du village. 

L'&lise en bois de Sainte-Marcelline tire son 
cachet de son architecture qui s'apparente à celle 
des « mitaines 1) (de l'anglais « meeting house » ) 
prwues pour le culte protestant. 

La galerie artisanale est localiséedans une maison 
~ i è c e  sur pièce. 

On oublie souvent la richesse et la diversité des composantes architecturales des 
bâtiments anciens au profit de la nouveauté Cependant, ces éémnts peuvent êre 
r&Bateurs de la facon de construire et d'ornementer les bâtiments qui avaient cours 
autrefois sur le territoire. 

Sachant que le patrimoine est une « ressource non renouvelable » , il serait 
naessaire de préjerver ces composantes de notre patrimoine par un normatif 
approprié. Ainsi, tout comme les sites historiques et  les zones patrimoniales, les 
ensembles architecturaux devraient ête préjervéj par une bande de protection. 

Par ailleurs, I'intégation harmonieuse des nouveaux bâtiments et le respect de 
certaines règles architecturales devront permettre d'assurer la survie de ces Bhents  
du patrimoine bâti. 

Le normatif applicable aux zones patrimoniales devra s'appliquer dans le cas des 
ensembles architecturaux, De plus, des limites aux modifications qui pourraient Bre 
apport& à un bâtiment traditionnel devraient êre prescrites. Par exemple, des limites 
peuvent Bre f ixés à toute modification du carréou de la hauteur du bâtiment ainsi 
qu'aux modifications apportbs à la toiture et aux ouvertures. La nkessitéde limiter la 
modification d 'un bâtiment ancien relève du fait que souvent les changements 
apport5 à ces BBnents ont pour effet d'aitéer le caractère ancien et mâne de rendre 



le bâtiment méconnaissable et cons&pemment de le daialuer et de faire disparaître la 
valeur patrimoniale du bâtiment traditionnel. 

5.2.4 Les sites archa>logiques 

Les vestiges IaissÉ par les groupes humains qui ont habité le territoire pendant la 
@iode prbistorique, sont très diversifik. Parmi les traces qu'on peut retrouver, on 
mentionne : foyers, fosses, outils, fragments, caamiques, traces d'habitations, etc. 
Les sites archblogiques prhistoriens nous permettent, en faisant parler les objets et 
les contextes archblogiques, de reconstituer la vie mataielle et sociale des geiéations 
prkécbntes; on tente de voir comment les hommes se sont adaptÉ à leur 
environnement, de quoi ils se nourrissaient, avec quels mataiaux ils fabriquaient leurs 
outils, etc. 

Somme toute, I'archédogie se prtoccupe d'klaircir notre passé, par la reconstitution 
des vestiges mat&iels laisse; sur le territoire vue qu'à l'époque I 'kr i ture n'$ait pas 
connue des populations. 

L'inventaire des sites archblogiques a $é orienté jusqu'à aujourd'hui beaucoup plus 
vers le sauvetage des sites dans les régons menacés par le déeloppement que selon 
une methode systsiiatique; plusieurs ont tfé découverts par simple hasard lors 
d'exkutions de travaux, ce qui fait en sorte que les connaissances des ressources 
archblogiques se r+artissent d'une manière inhale sur le territoire qurbéais. 

Dans la Matawinie aucune recherche systsiiatique n'a êé faite, les quelques 
recherches archblogiques effectués sur le territoire sont surtout iocalisécs dans la 
moitié Nord du territoire soit dans la régon du rÉervoir Taureau, des lacs Kempt et 
Manouane. Ces activitÉ ont permis d'explorer de nombreux rivages de lacs et de 
dkouvrir quarante (40) sites archédogiques amaindiens. Deux autres découvertes, 
localisés dans le Sud du territoire, sont le fait du hasard, ce qui porte à quarante- 
deux (42) le nombre de sites arch&logiques. 

Outre les sites qui sont aujourd'hui connus, le territoire de la MunicipalitéRaJionale de 
Comtéde Matawinie recèle plusieurs zones potentielles qui n'ont jamais $éfouillé?s. 
Ces secteurs sont susceptibles de contenir certaines informations pertinentes, sur le 
patrimoine archdogique, car, elles peuvent complaer les informations des 
documents historiques. 

La carte suivante localise les sites archédogiques inventoriés sur le territoire et 
prÉente les secteurs potentiels que le Ministère des Affaires Culturelles identifie pour 
d'aientuels travaux de recherche. Cependant, l'information qu'on retrouve sur la 
carte ne sera pas traité?, selon un normatif, de la m h e  facon que les autres sites 
d'inté.$ car, la Loi sur les biens culturels couvre dgà ces sites ainsi que les secteurs 
potentiels. 



Illustration 78 
Le patrimoine arch&iogique 

bource : ivmsrere aes Anaires uiruret ies 



SECTION VI 
LES ZONES DE DANGER NATUREL 

Comme nous l'avons vu prkécémment, le s c h k a  d'améragement de la Municipalité 
Rtgionale de Comte? de Matawinie, doit, entre autres, comprendre 
« ... I'identification de zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes 
particulières pour des raisons de sÉurité publique telles les zones d'inondation, 
d'éosion, de glissements de terrain et autres cataclysmes » . 

Éant donnéque les ministères de l'Environnent et de l8&ergie et des Ressources qui, 
respectivement par leur programme de cartographie s'occupent de I'identification des 
zones inondables et des zones de mouvements de terrain à travers le Quhec, n'ont 
pas encore rédisé ces lectures sur le territoire de la Matawinie, nous avons dû 
procder à ces travaux nous limitant cependant à la couverture de l'essentiel de la 
municipalitérégonale de comte soit le territoire municipalisé 

Afin de garantir la protection des personnes et des biens dans ces zones de danger 
naturel, ces dernières feront l'objet plus avant dans ce document d'une 
rtglementation approprié?. 

Les risques naturels demandent à âre dBinis dans un premier temps selon deux 
dimensions, soit en fonction de l'espace qu'ils occupent et en fonction des divers 
niveaux de risque susceptibles d'âre rencontrb à l'intéieur d 'un mêne espace. Ces 
deux dimensions sont ici préOsée pour la première fois à I'intéieur de la Matawinie 
pour les risques d'inondation et de mouvements de terrain. 

Ce premier effort d'identification des risques naturels s'appuie essentiellement sur 
une éude photo-géomrphologique, sur les commentaires d$à recueillis par la 
Municipalité Rtgionale de Comtéde Matawinie à ce sujet et sur la consultation des 
cartes gblogiques et pkiologiques. Elle s'apparente à la méhode du « pinceau 
large x proposée par le Ministère de l'Environnement quant au niveau de pr&ision 
atteint et à la marge de sÉuritésupplkentaire qu'implique une telle approche. Les 
réd ta ts  sont tous prbentb sur les cartes combinks topo-cadastres à l'échelle du 
1 : 20 000 en annexe au prkent ouvrage. 



6.2 Les risques d'inondation 

La mithodologie utiliséepar le Ministère de l'Environnement pour identifier les zones 
inondables est Baboréeen fonction des crues susceptibles de se produire suite à de 
fortes pluies ou à la fonte des neiges. Elle ne couvre pas les inondations provoquées 
par la formation d'embâcles. Elle couvre plutô t celles dues à un refoulement des 
eaux sur les troncons fluviaux à faible pente. 

La mithode utiliséepar la MunicipaiitéR@ionale de Comtéde Matawinie s'appuie sur la 
reconnaissance des plaines de debordement ou des terrasses alluviales le long des 
cours d'eau. Le niveau de risque est ensuite déerminéen fonction de la superficie du 
bassin-versant de grande dimension. 

6.2.2 L'identification des zones inondables 

La carte topographique au 1 : 2 0  000  et la photographie aé-ienne au 1 : 1 5  0 0 0  ont 
largement ité uti l isés dans l'identification des zones inondables. En milieu forestier, 
les basses terrasses bordant les rivières sont habituellement recouvertes d'essences 
caracté-istiques reconnaissables sur photographies aé-iennes telles l'aulne et le cèdre. 
En milieu ouvert, la localisation de ces basses terrasses est encore plus facile à cause 
de la nettetedes traits gwmorphologiques. 

Compte tenu du fait que la hauteur d'eau agit sur la largeur de la zone possiblement 
inondéeet qu'un écart de 1 à 2 mètres drBév2ion peut facilement se glisser lors de la 
photo-interpréation, la dgignation de l'ensemble d'une basse terrasse s'avère 
habituellement un cadre de r&ence relativement préas et sécuitaire pour cette 
première Bape de reconnaissance. 

On peut voir à l'illustration 79 la signification relative des divers niveaux d'eau 
habituellement utilisés en ammagement soit : 

I'éiage : bas niveau d'éi. 

la ligne des hautes eaux moyennes (H.E.M.) : niveau maximal susceptible 
d'êre atteint 2 fois par année 

- le niveau de crue à rÉurrence de 2 0  ans : diterminé par la relation niveau- 
debit; 

le niveau de crue à rÉurrence 100 ans : dé'erminépar la relation niveau-dbit 



253  

On. remarquera que la morphologie des versants dkermine en quelque sorte la largeur - 
de la surface de la zone d'inondation. 

Illustration 79 
Les niveaux de crue et la zone d'inondation 

6.2.3 L'élaluation du niveau de risque 

Le niveau de risque d@end en principe de I 'exkution aux forts courants. A moins 
d'un contexte physiographique particulier où prekaut un rtgime torrentiel, comme 
c'est le cas dans les Hautes Laurentides, les petits bassins-versants sont 
relativement moins expose; aux phhomènes de forts courants et I'dévaion du plan 
d'eau est relativement moins importante. Cela se véifie d'ailleurs à la dimension des 
terrasses alluviales. 

Pour les bassins-versants infaieurs à 50 km2, la rkjlementation relative à la  zone de 
protection riveraine mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux suffit 



gmkalement à couvrir la zone de risque là où elle existe, On constate en fait que les 
risques d'inondation deviennent habitueiiement une prbccupation pour les bassins- 
versants supriieurs à 50 km2. Les niveaux de crue susceptibles d'are atteints pour 
diffkentes dimensions de bassins-versants sont prkentk  au 
tableau 80. Ces Bévztions ont &éd&ermin&s à partir de commentaires recueillis sur ie 
terrain et renfermant une marge de skurité acceptable 

Tableau 80 
Grille d'élaluation du niveau de risque d'inondation 

Superficie du 1 Niveau maximal de crue Zone de risque éevé(rone de 
bassin-versant au-dessus de I'éiage / for ts  courants) 

< à 50 km2 
50 à 200 kmz 

l 

200 km2 et plus i 
X 

Terrain situéà moins de 3 m au- 
dessus de I'kiage 

Terrain situéà moins de 4 m au- 
dessus de I'kiage 

X = Zone de risque éevé habituellement couverte par la norme d'implantation à 
partir de la ligne des hautes eaux moyennes 

Les cours d'eau inventorik à l'intéieur du territoire municipalisé sont classe; au 
tableau 81 en fonction du niveau de risque d8ini au tabjeau 82. Ces zones 
d'inondation sont localisés sur les cartes de base à I'éhelle du 1 : 20 000 de 
l'annexe cartographique. 



Tableau 81 
Classification des rivières selon la dimension du bassin-versant 

l 
OUAREAU 

1 DIMENSION DU BASSIN-VERSANT 

Noire 
David 

1 RIVIÈRE 
I 

j 50 à 200 km2 l 200 à 1 O00 km2 1 Plus de 1 000 km2 1 
~ -- 

1 

Pimbina ' Ouareau, à partir du Ouareau, à l'aval de 
Saint-Michel 1 lac Archambault 1 

la confluence du 
Cartier I i ruisseau Brûlé 
Dufresne 
Lafontaine 
Burton 

l 
Rouge Rouge, à partir de la 
Blanche ! confluence de la 

/ Blanche 1 
partir de la rivière confluence de la 1 Lavigne 1 Noire 

i 
I 

l 

! 
l 

Boulé 1 L'Assomption à L'Assomption à la 

l ! 
I 1 Noire à partir de 1 

Sainte-&die 

6.3 Les risques de mouvements de terrain 

1 MASKINONGÉ / Matambin 
1 

MATTAWIN 1 Matawin, à 'amont  Matawin à la 1 &'a,e;kies d u  lac Forbes confluence du lac 

l 

Les risques de mouvements de terrain peuvent couvrir divers types de paysage tels 
les r@ions de hautes montagnes, les plaines argileuses et les marais. Selon le 
contexte gdlogique, on assistera à un déaochement, à un glissement, à une coulée 
ou encore, s'il y a surcharge ou assèchement, à un tassement, 

I 

1 1 

Du Sauvage 

Ces processus sont influence; de facon dderminante par la pente, la nature du sol, le 
climat et le régme hydrologique. Ils sont aussi souvent provoque; par des 

Forbes 
Du Pin Rouge i Du Sauvage à la 

l 
.confluence du Pin De la Bouteille , 
Rouge 

i 



interventions humaines telles l'agriculture, la foresterie et I'arnéragernent de 
structures sur des sites vulnkables. 

Les zones de mouvements de terrain ont é"éd$erminécs par photo-interpritation et en 
consultant les rapports paiologiques et gblogiques. Comme ce sont les formations 
argileuses qui reprkentent le plus haut niveau de risque, les zones où elles sont 
soumises à I 'kosion fluviale ont cIé particulièrement âuditt's. Certaines falaises 
rocheuses actives ont aussi &é observ6s et identifiéls sur la carte au 
1 : 20 000. Pour chaque zone, ont &éd&inis divers niveaux de risque en s'inspirant 
de l'approche proposéepar le Ministère de l'Environnement dans le N Guide Technique 
AME I )) . 

En se rBkant au tableau 82 et à l'illustration 83 qui prkente le cheminement à suivre 
pour aboutir à une cartographie dginitive, les travaux effectuk jusqu'à maintenant 
correspondent à la première des trois phases. 

Pour les municipalitk  touché,^ par la prkente cartographie des zones de mouvements 
de terrain, il pourrait donc s'avker nécesaire de procaier à d'autres phases 
d'inventaire de facon à pouvoir restreindre la superficie des zones à risque plus Beve 
et attéluer ainsi la porté, restrictive de la r@ementation qui devra s'appliquer. Le 
cheminement à suivre est prkenteau tableau 82 de la page suivante. 

Voici donc, suite à cette première phase d'inventaire, la prkentation des zones 
identif iks sur la carte au 1 : 20 000 annexé, au s c h h a  d'amélagement. 

Modifiépar le règlement numeo 42-1988 



Tableau 82 
Phases de rmlisation de la cartographique des risques de mouvements de terrain 

i TRAVAUX D'INVENTAIRE 

1 PHASE I 
1 

: - Dainition du contexte ghlogique 

1 - 
Reconnaissance des indices 
d'instabilitépar photo-interpraation et 

i 
i analyse de cartes 

Carte morpho-sé%mentologique 
preiiminaire 

PHASE II 

- Reconnaissance sur le terrain et 
vé-ification daailiéedes indices 
d'instabilitéidentifit% en phase l 

- Description stratigraphique des 
formations gédogiques (sable, argile, 
tilt, roc) formant le talus et la rive en 
gosion 

Carte morpho-skiimentologique 
dginitive 

PHASE III 

- Exploration gtotechnique 
Forages avec khantillonnage 
Essais en place 
Essais en laboratoire 

i Rapport ddinissant les aptitudes 
g~ techn iques  des formations 

i argileuses 

CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE ] 
MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Dainition preiiminaire des niveaux de 
risque 
Zone 1 : Risque cfevéet moyen 
Zone 2 : Risque moyen 
Zone 3 : Risque faible et hypothaiqui 

Carte interpraative prdiminaire 

- Diffaenciation de la zone 1 : Risque 
eievéseulement 

- Diffeenciation de la zone 3 : Risque 
faible seulement 

- Nouvelle zone à risque hypothaique 
seulement 

Carte interpraative 

- Réi/aluation de l'extension des zones 
risque faible et hypothaique 

Carte interpraative ddinitive 

Modifiépar le règlement nurnko 42-1 988 



. 6.3.2 L'identification des zones soumises à des mouvements de terrain 

Les falaises et ébulis dans les formations rocheuses se rencontrent surtout dans les 
Hautes Laurentides et dans le haut plateau de Lanaudière. Bien que relativement 
restreintes à Ir&heile du territoire, ces zones méitent d'être identif iks parce que 
situbs en bordure des grandes vallée où l'utilisation du sol est plus intense, Les 
municipalith qui s'kendent de part et d'autre du grand corridor de Lanaudière sont 
les plus touchbs par ce phckomène naturel. 

Les zones de glissement de terrain en Matawinie, se concentrent dans la partie Sud 
du territoire, soit dans les grandes dépessions des basses Laurentides, qui ont êté 
marqués par l'occupation de la mer de Champlain après la dkjaciation. Cette phase 
d'occupation marine dont les plus hauts rivages ont atteint l'altitude de 228 mètres 
(750 pi) est à l'origine des +aisses formations argileuses sujettes aux mouvements 
de terrain. La valléedes Nymphes à Saint-Zckon est un autre endroit où des argiles 
glacio-lacustres se sont d+osbs au cours de la d@laciation. 

Modifiepar le règlement numao 42-1 988 

6.3.3 L'élaluation preiminaire du niveau de risque 

Les principaux critères utilise; pour apprérier le niveau de risque de mouvements de 
terrain sont prÉentk au tableau accompagnant l'illustration 8 3 .  ils ont aéreconnus à 
partir de I ' interprht ion des photographies akiennes produites par le Ministère de 
13Ehergie et des Ressources du Quhec. On a pu ainsi reconnaître d'une part, 
d'anciennes coulés argileuses et d'autre part, plusieurs secteurs où I'eosion fluviale 
semblait expliquer la formation d'escarpements au pied des talus, et aussi de 
dkrochements sur les versants. 

Cette analyse ga>morphologique n'a pas &suiv ie d'une vkification systhat ique sur 
le terrain des sites présentant des signes d'kosion, ce qui confère à cette première 
phase de cartographie un caractère prdiminaire, Trois zones reprhentant des niveaux 
de risque, ont ainsi $éidentifiés sur les cartes au 1 : 20 000 annexbs au schéna. 
Chacune de ces zones est pr5entéeici brièvement. 



Illustration 83 
Exemple des modifications à la carte des zones de risque de 

mouvements de terrain après des &des de terrain 

difiépar le règlement numko 42-1988 



Illustration 84 
Les zones de danger naturel dans le Sud de la Matawinie 



ZONE I : Zone à risque Bevé 

Ces zones correspondent aux secteurs où une première phase d'inventaire a permis 
de reconnaître des signes actifs d'instabilité sir leçrives et les versants dont la pente 
est supeieure à 25 %. Les formations argileuses identifiés dans ces zones sont donc 
soumises à I'éosion et prkentent à plusieurs endroits un niveau de risque éevé On y 
rencontre aussi des zones à risque moyen qui pourront are différeiciéus ultéieurement 
par des &des additionnelles. 

A cette &ape-ci, I'extension de cette zone a &difinie à partir des courbes de niveau 
apparaissant à la carte au 1 : 20 000, et en se rifé-ant aux paramètres 
géxnorphologiques difinis par le MENVIQ pour les terrains argileux, soit le talus lui- 
mêne et à son sommet, une bande de terrain ayant deux fois la hauteur du talus, et 
enfin à sa base, une bande ayant la moitiéde sa hauteur. La zone I comprend aussi 
les falaises et éboulis cartographik en territoire montagneux sur les versants des 
grandes vallés. Dans ce cas, la zone comprend la falaise et le talus d'cboulis, et une 
tranche de une fois la hauteur du talus d'éboulis au sommet de la falaise et de une 
demi-fois (1 12) à la base de l'cboulis. 

ZONE 2 : Zone à risque moyen 

Cette zone est difinie par la cartographie des versants argileux dont la pente est 
supé-ieure à 25 %. Aucun signe d'activitégéodynamique n'a cependant &éobservélors 
de l'analyse préiminaire. Des constructions ou améiagements dans ces talus 
pourraient provoquer des mouvements de terrain. Les paramètres utilisÉ pour difinir 
l'extension de cette zone sont les mênes que ceux déaits pour la zone I en terrain 
argileux. 

ZONE 3 : Zone à risque faible 

Les zones à risque faible correspondent à un Bargissement à l'arrière des zones à 
risque 1 dans les secteurs où d'anciennes coulée argileuses ont &é observée. La 
dimension des K amphithéâres )) sert de paramètre dans la délmitation de cette 
zone. Le contexte géonorphologique local indique que le terrain pourrait &re impliqué 
dans un mouvement de type couléeargileuse. 

La zone trois comprend aussi, et en majeure partie, des zones à risque hypoth&ique. 
C'est pourquoi l'extension de cette zone est principalement difinie par la dimension 
des anciennes cicatrices. Le contexte ghlogique et géonorphologique local indique 
qu'un mouvement de terrain de très grande ampleur pourrait s'y produire si des 
conditions naturelles ou artificielles exceptionnellement déiavorables &aient rainies au 
mêne endroit. 



On remarquera que la difféenciation entre la zone à risque faible (ZRF) et la zone à 
risque hypothaique (ZRH) n'a pas &fai te dans cette première phase d'inventaire. 
Une seconde phase ayant pour but de localiser prÉisÉnent des zones d'kosion des 
berges le long des cours d'eau, permettrait ultkieurement de dginir plus prkisénent 
les zones à risque devé et conséajemment, les zones à risque faible et à risque 
hypothaique. 

ZONE 4 : Zone d'extension des formations argileuses 

Les zones 4 identif iés sur les cartes au 1 : 20 000 annexhs au schéna 
d'améragement correspondent à l'extension thbrique des formations argileuses. Ces 
zones ne rep r~en ten t  pas un danger naturel et ne font donc pas l'objet d'une 
ralementation particulière. Toutefois, comme des tassements pourraient subvenir 
lorsqu'ii y a surcharge, l'identification de ces zones devrait permettre d'orienter les 
audes gébechniques accompagnant les projets d'infrastructures et de 
superstructures lourdes tels les silos, les viaducs et les bâtiments devé; qui font 
habituellement l'objet d'&des particulières. 

Modifiépar le règlement numko 42-1988 

6.4 Les zones de danger naturel e t  les pkimètres d'urbanisation 

La dffiignation des zones de danger naturel à pour objectif de prendre en considkation 
les types et les niveaux de risques à I'intéieur de la prffiente deinarche 
d'améragement. L'illustration 8 4  reprffiente la nature et la distribution des divers 
types de risques à I'é&elle du territoire municipalisé. On constatera la nette 
concentration des zones d'inondation et de mouvements de terrain au niveau des 
basses Laurentides et  de la dcjxession Manouane-Mattawin. 

Pour les fins de la prffiente deinarche d'améiagement, le tableau 85  identifie les 
municipalité; dont le pkimètre d'urbanisation inclue des zones de danger naturel. 
Compte tenu des effets restrictifs de la rajlementation sur les zones de danger 
naturel et du niveau de preasion plus grand qu'exige l'améiagement urbain, il importe 
que le gouvernement quhéais entreprenne une campagne d'investigation et apporte 
une meilleure prcÉision sur la nature et le niveau des dangers naturels à l'intkieur des 
péimètres urbains dffiignffi. 



Tableau 85 
Les péimètres d'urbanisation incluant d e s  zones d e  danger naturel 

MUNICIPALITÉ Niveau de risque j 
1 

Chertsey 

Notre-Dame-de-la-Merci I i 
1 

Sainte-Bmtrix 

I I * Saint-Côm e : - 
@ Saint-Damien * I 

Saint-Donat i 
i * 
: II 

I * 
! 1 Saint-Jean-de-Matha i * i 

Sainte-Marcelline 

I Saint-Michel-des-Saints i * /  
! 

Saint-Zmon : * ;  
- &oulement influencépar un  seuil artificiel I 

I RéJime modifiépar un  ouvrage de contrô le des d h i t s  
j 
! 
I 0 Importance majeure de la zone inondable 

@ Importance majeure de la zone de mouvement de terrain 

Modifiépar le règlement numéo 42-1 988 



SECTION VI1 
LES PERIMETRES D'URBANISA TION 

Avant de procéckr à la dQinition des paimètres d'urbanisation, il convient de faire 
ressortir les principes de la MunicipalitéRigionale de Comtéde Matawinie en ce qui a 
trait à ce chapitre du plan d'améragement et à éroncer les obiectifs qu'elle dÉire 
atteindre 

La dèirnitation du pérmètre d'urbanisation a permis, en tout premier lieu, aux 
intervenants municipaux de prendre conscience de I'wolution du phmomène urbain 
sur leur territoire respectif. De ces premières constatations, des objectifs et des 
intentions ont Eté dégqb.  La Municipalité Rigionale de Comté retient les objectifs 
suivants: consolider le tissu urbain, rentabiliser les infrastructures en place, 
rapprocher les citoyens de leurs services, protiger les fonctions urbaines envers 
certains types d'utilisation du sol à caractère rural ou l'inverse. 

Les objectifs retenus serviront de point de repère quant il s'agira de prendre certaines 
dkisions relatives aux pkimètres d'urbanisation. Nrhmoins, les municipalités, lors de 
I'èaboration de leur paimètre, pourraient avoir d'autres objectifs spkifiques. 

Enfin, le Conseil de la MunicipalitéRigionale de Comtéadopte pour principe de base 
que la gestion du pérmètre d'urbanisation se fera par la municipalité et que les 
municipalitb pourront procékr à l'extension de leur pkimètre d'urbanisation lorsqu'il 
sera construit ou utiliséà plus de 70 % de sa superficie. 

7.1 L'aspect laa l  des pkimètres d'urbanisation 

Bien que la Loi ne soit pas explicite quant à sa dcfinition et à sa port&, il n'en 
demeure pas moins que le paimètre d'urbanisation se &ère à des notions de 
croissance et de concentration des fonctions urbaines dans un espace dEterminé De 
par l'importance que la Loi sur I'Arnéragernent et l'urbanisme accorde au paimètre, 
celui-ci devrait êre compris comme Etant un moyen technique et Iigal de concentrer 
l'urbanisation. Il est un instrument de planification qui nous amène à prwoir la 
croissance d'une municipalite à planifier les infrastructures requises et à assurer la 
compatibilité des activités prwues avec celles d$à existantes. La déimitation d'un 
paimètre urbain consiste, en quelque sorte, à identifier les territoires soumis ou 
exclus du orocessus d'urbanisation. 



7.2 La problénatique r@ionale et I'urbanisation 

Le morcellement des ressources et l'accessibilité du territoire contrô lés par les 
grandes val lks fluviales ont jouéun rô le important dans la localisation de ces noyaux 
urbains. La situation gebgraphique avantageuse de certaines municipalités leur a 
permis d'acqueir, à travers le temps, certaines fonctions émnomiques 
supplénentaires. Cependant, toutes les municipalités ont préservéleur caractère rural, 
ce qui fait en sorte que gmaalement on retrouve le noyau historique du village auquel 
se rattachent plusieurs rangs agricoles. 

Les dernières année; amènent le processus de rurbanisation. Rattachéau phmomène 
de conversion de chalet en rkidence permanente, ce processus vient changer le 
modèle de déwloppement traditionnel. Aujourd'hui nous constatons que 
I'urbanisation dans certaines municipalités ressemble davantage « aux villages 
datés » , à cause de la présence de plusieurs noyaux urbains. Ces anciens pô les. de 
villaiature devenus quartiers résidentiels entraî nent la concentration de commerces 
et de services ailleurs qu'au centre du village. 

Depuis quelques décemies, I'urbanisation s'est traduite par de nouveaux modèles de 
daleloppement; certaines municipalités, par manque de ralementation ou par des 
vues à court terme, ont privilaiécette urbanisation diffuse. Cependant, en raison des 
coûts de plus en plus devk des services, les gestionnaires municipaux en viennent à 
la conclusion que I 'auat ion « plus de constructions domiciliaires = plus de payeurs 
de taxes » n'égile pas toujours les résultats escomptés dans le contexte d'une 
planification de services. 

Nmnmoins, une bonne dginition du phémmène urbain et une connaissance 
approfondie du modèle de dévdoppement, basés sur des faits anteieurs et prkents, 
nous permettront d'orienter la croissance urbaine en fonction des caract6istiques 
propres à chacune des agglomt+ations. 

7.3 La déimitation des pkimètres d'urbanisation 

L'urbanisation est un phéiomène complexe et alolutif, DBimiter un peimètre 
d'urbanisation exige qu'une multitude d'demnts soient analysés individuellement et 
en corrdation, pour ensuite are projetés dans le temps. 

L'daboration du pkimètre consiste en une prise de conscience de l'ampleur et de la 
nature de I'urbanisation, en une prise de conscience de la problénatique 
d'ameragement et des tendances du daleloppement. L'analyse du cadre physique et 
des donnée; socio-émnomiques constitue des informations pertinentes dans 
l'identification des espaces et des superficies à rkerver à l'urbanisation. Une fois 
qu'ont elé identifiés les terrains urbanisabies, I'elablissement du paimètre 



d'urbanisation est soumis au processus de consultation locale pour Efre finalement 
adopté Les grandes &apes sont expliqués dans les lignes qui suivent. 

7.3.1 L'élaluation du phétomène urbain 

La première phase de l'ébboration du péimètre d'urbanisation tel que cité 
prÉécbmment consiste en une prise de conscience du phérumène urbain. La 
croissance urbaine tant au point de vue de son rythme et de son importance est 
particulière à chaque aggloméation. 

Ainsi, il s'agira, dans un premier temps, de brosser un tableau des caractéistiques de 
l'expansion urbaine. Cette première analyse permettra de voir quelles sont les 
tendances observés sur le territoire de la municipalité C'est à partir de ces 
constations que la municipalitédtgagera des objectifs relatifs à la déimitation de son 
péimètre d'urbanisation. 

7.3.2 L'analyse des donnéos socio-tkonomiques 

II s'agit à cette &ape de dtfinir des prévsions de croissance baséessur les conditions 
konomiques et dénographiques. 

Le processus de planification exige de se rtféer à des m&hodes pr&isionnelles afin 
d'waluer les besoins en espace. De ce fait, une part importante de ce volet est 
consacrér aux donnérs dénographiques. On peut considéer que certaines donnérs 
relatives à la population constituent d'excellents indicateurs de la situation 
Éonornique. Inversement, plusieurs facteurs économiques peuvent influencer les 
projections dénographiques, c'est pourquoi les prévsions dhographiques doivent Efre 
utilisés avec discernement. 

Le calcul des prévsions de population par groupe d'âge est fait à l'aide des taux de 
passage d 'un groupe d'âge à un autre. L'analyse des taux de passage à travers les 
années (1  960 -1 981) nous permet de cerner les tendances, les constantes à savoir 
des augmentations ou des phérumènes isolésdans les difféents groupes d'âge de la 
population; i l s'agit d'ébblir une grille des taux de passage entre les groupes d'âge et 
de l'appliquer aux donnés dhographiques. On obtient ainsi des prwisions de 
population pour la prochaine daennies 11 991 ) à partir de I'annéede déence retenue 
(1981).  

Ensuite, en divisant les rffiultats des prebisions de population de chaque groupe d'âge 
par le taux de chefs de mmage on obtient le nombre de mérages par cattgorie d'âge. 

Si l'on retient pour hypothèse qu'un mbage peut se traduire par l'occupation d'un 
logement et sachant que la fonction rrSdentielIe utilise près de 50  % des superficies 



urbanisés, les mhages seront les principaux consommateurs d'espace. Alors, il 
convient d'en prwoir le nombre avec le PIUS de préasion possible. Ces préusions 
traduites en terme de besoins en espace, ayant comme refaence l'indice moyen de 
consommation du sol, permettront de prkiser la superficie nkessaire à l'urbanisation 
pour les vingt (20) prochaines années. 

7.3.3 L'analyse du territoire en pkiphkie du noyau urbain 

Le maintien d'une situation financière $uilibrée sous-entend la maximisation des 
infrastructures en place, c'est pourquoi il est primordial de s'assurer que les terrains 
reerve à I'urbanisation seront des terrains potentiels pouvant êre amérage et sur 
lesquels l'extension des rÉeaux pourrait are possible sans coûts prohibitifs. 

Sur le territoire de la Matawinie une attention particulière doit ttre apportée aux 
contraintes physiques. Dans bien des cas, les terrains en bordure de la trame urbaine 
preentent des contraintes très importantes qui risquent d'augmenter 
consideablement les coûts de I'urbanisation. 

On a donc procdé dans un premier temps, à l'daboration d'une &de photog~log ique 
dans le but d'identifier de facon appropriek les contraintes et les potentiels à 
I'amaiagement urbain. Cette analyse du milieu permet d'orienter le dweloppement 
vers les zones les plus facilement amérageables et de rcüuire les conflits d'utilisation 
du sol et les coûts de construction ou d'amaiagement des terrains. Elle a aussi pour 
but d'identifier certains points d'inté-ê susceptibles d'influencer l'organisation de la 
trame urbaine (talus, cours d'eau) ou même de gager un type particulier d'activité 
urbaine; il s'agit d'identifier des potentiels par rapport à la fonction urbaine. 

L'analyse du cadre physique a &é rédisée à l'aide des cartes topographiques au 
1 : 2 0  000 et des photographies aérennes au 1 : 1 5  000. Ces ahelles fournissent 
une excellente vue d'ensemble des territoires urbanisb et s'adaptent très bien au 
mode d'émluation globale que commande la definition du peimètre urbain. 

Plusieurs facteurs non représente sur la photographie akienne ont &é pris en 
consideation lors de la ddimitation du pérmètre. Entre autres, l'organisation des 
infrastructures d'aqueduc et d'@out ainsi que leurs possibilite d'extension les moins 
coûteuses. Les territoires prot@É par la Loi sur la protection du territoire agricole 
sont localisé; et consideffi en fonction de leurs utilisations actuelles et de leurs 
potentiels à êre utilisé; à des fins agricoles. 

7.3.4 Le choix des terrains propices à I'urbanisation 

Lorsque sont identif ie les contraintes et les potentiels à i'urbanisation, nous avons un 
territoire plus restreint sur lequel il est possible de comparer plusieurs terrains 



propices à l'urbanisation. La sdection est faite prioritairement en fonction des coûts 
de dweloppement relativement aux objectifs retenus au tout d h u t  du processus de 
planification du péimètre et relativement à la demande prwisible dginie par la 
projection des  donné?^ dhographiques. 

La sdection des terrains doit donc respecter les dénents suivants : 

la concentration déà existante des diverses fonctions urbaines; 

- l'organisation des infrastructures et des services existants; 

- les contraintes physiques naturelles (pentes fortes, niveau de la nappe 
phréaique, glissements de terrain, etc.); 

Les barrières humaines (autoroute, ligne de haute tension, etc.); 

- les activi tk qui se dgoulent ou qui sont préwes en péiphére du noyau urbain 
(projet de dweloppement, etc.); 

- les territoires proteJb par diverses lois (terres agricoles, rberves kologiques, 
etc.). 

Le péimètre d'urbanisation peut ainsi rbondre au besoin de la croissance urbaine 
dans un souci de rentabilisation des infrastructures et des services existants. II 
permet aux municipalitb le maintien d'une situation financière équilibréeet peut alors 
se traduire en terme de zone de rentabilité 

7.3.5 Le cheminement suivi dans 1'8aboration des pkimètres d'urbanisation 

Un important volet politique donne la teinte finale au péimètre d'urbanisation. La 
volonté exprimé? par les dirigeants municipaux quant au modèle de déwloppement 
souhaité est waluée par rapport à toutes les donnée techniques spaifiques à une 
municipalité 

Le processus d'daboration des pkimètres comprend une &roite collaboration avec les 
intervenants locaux. Nous considéons que les dus municipaux ont un rô le de premier 
plan à jouer dans l'identification des besoins du milieu en matière de dweloppement 
urbain et dans l'identification des terrains à rÉerver pour ce déwloppement. Leurs 
intentions face à l'urbanisation ont une influence directe sur la ddimitation du 
péimètre; le type de dweloppement souhaité,les projets en matière d'infrastructures, 
la densité d'occupation du soi, etc., ne sont que quelques exemples de cette 
influence ou du rô le de premier plan qu'ils ont à jouer. 



L'Baboration des péimètres est réciisée en plusieurs &apes selon un cheminement 
permettant des rencontres d'information et d'érhanges avec les dirigeants 
municipaux. 

Chacune des municipalités comprises sur le territoire de la Municipalité Raionale de 
Comtéa maintenant adoptéun péimètre d'urbanisation regroupant les terrains les plus 
propices éc~nomiquement et socialement aux besoins de la croissance urbaine. 

La partie suivante défnit chacun des péimètres d'urbanisation accompagnk des 
résultats de l'&de photo-gcblogique et des rkultats de la projection des donnés 
dénographiques ainsi qu'un tableau montrant les patrons d'agrandissement possibles 
des péimètres d'urbanisation dans leurs contextes naturels. 

7.4 Le$ péimètres d'urbanisation de chaque municipalité 

Chertsey 

La municipalitéde Chertsey est situé- sur le plateau Lanaudière et le village occupe 
une cuvette à I'extrémté Est de I'aage du Piedmont. La topographie environnante 
prÉente des terrains au relief vallonné Le noyau du village est situéà l'Est de la route 
125, soit là où l 'on retrouve des terrains plus accessibles, les pentes $ant 
gmkalement inféieures à 1 0  %. Au Sud-Est du village actuel, il existe une zone de 
sols à drainage dgicient. La nappe d'eau à cet endroit ne peut êre abaisséepar des 
travaux de drainage car elle correspond à celle de la rivière Burton. 

L'&de dénographique rélele qu'au cours de la prochaine décennie, la municipalitéde 
Chertsey connaîtra une augmentation assez importante de son bassin de population. 
Des calculs ont &e effectuÉ afin de préwir le nombre et les caract&istiques de nos 
futurs consommateurs d'espace. On estime qu'environ 200 mélages viendront résider 
dans la municipalitéet que 73 % d'entre eux seront âgé; de 4 5  ans et plus. D'autre 
part, on ne prwoit aucun phhomène socio-Éonomique majeur susceptible de faire 
varier les prévsions dér-rugraphiques. 

Le modèle de déeloppement retenu considkera un seul cô té(Est) de la route 125, 
surtout à cause de la topographie et la présznce d'infrastructures de service d$à en 
place et la difficuitéd'extensionner les réseaux du cô téouest et aussi pour aliter que 
la route ne crée une barrière à l'urbanisation et ne morcelle les activités urbaines. 
Enfin, la ddimitation du pkimètre d'urbanisation de la municipalité de Chertsey 
respecte les caractkistiques physiques et socio-Éonomiques propres à celle-ci. 
Considéent ces caractkistiques, la  superficie rÉerv& à l'urbanisation sera adgjuate au 
besoin de la croissance urbaine de la prochaine daennie. 



- les services sont daà fournis à l'ensemble de la municipalité où les rues 
existent. 

En conséqience, le Conseil de la MunicipaiitéR@ionale de Comtéaccepte la position 
de la Corporation municipale de Sainte-Marcelline, mais n'adhère aucunement à cette 
dkision strictement politique. 

Saint-FBix-de-Valois villaae et paroisse 

Sur le territoire de la Matawinie, I'activitéagricole se pratique surtout dans la plaine 
du Saint-Laurent notamment à Saint-Félx-de-Valois. D'ailleurs, Saint-FBix joue un 
rô le de pô le raional dans la Matawinie à cause de son secteur agricole et de son 
secteur secondaire. D'autre part, les municipalité; de Saint-FBix village et paroisse 
comptent sur l'agriculture comme principale activitééanomique. 

Analyse du milieu 

Le territoire de la municipalitéde Saint-FBix-de-Valois village est assez restreint (2 , l  
km2). Les rÉeaux d'aqueduc et d'@ut couvrent la presque totalitédu territoire de la 
municipalité et leurs possibilité; d'extension ne sont l imitée par aucune contrainte 
physique. 

Les prwisions dhographiques éablies à partir des vingt dernières année; réden t  une 
@ère diminution de population d'ici 1990. Cependant, une diminution de population 
ne signifie pas néressairement une perte de consommateurs d'espace. Les 
consommateurs, ce sont les mmages et le nombre de chefs de mmage tendant à 
augmenter, cette situation est attribuable entièrement à la diminution du nombre de 
personnes par mmage. On prwoit l'arrivai de 54 nouveaux mmages r@artis 
tquitablement entre les groupes d'âge supé-ieur à 25 ans durant la prochaine décmnie. 
En se rgéant à I'aude photo-gédogique nous pouvons waluer quels sont les terrains 
les moins coûteux à urbaniser compte tenu de la gravité des contraintes qu'ils 
comportent. Parmi ies risques naturels majeurs, on retrouve au Nord-Est du village en 
bordure de la rivière Bayonne, une zone de mouvement de terrain et au Sud du 
village une zone mal drainée cependant, cette dernière est corrigeable. Par ailleurs, le 
territoire est génialement apte à recevoir des activitc5 à caractère urbain. 

DBirnitation du pkimètre urbain 



Considéant ces diverses caracté-istiques, les dirigeants municipaux ont choisi de 
déimiter un péimètre d'urbanisation incluant tout le territoire de la municipalité.Cette 
dtkision est tout à fait acceptable puisque la superficie disponible a l'urbanisation à 
I'intaieur des limites du village n'est que de 0 .24  km2; de plus la superficie disponible 
comprend plusieurs terrains faisant partie de la zone industrielle dtiinie par le zonaqe 
municipal. 

Saint-Fdix-de-Valois paroisse 

Analyse du milieu 

Les prévsions dhographiques âablies pour cette municipalité à partir des vingt 
dernières année rédlent pour Saint-Féix paroisse une augmentation considaable du 
nombre de nouveaux mhages, soit 348  mhages qui viendront s'installer dans la 
municipalité Les nouveaux mhages seront âgffi majoritairement entre 25 et 65  ans 
(92  %). 

Rtkemment la municipalitédu village de Saint-Féix-de-Valois informait la paroisse que 
la fourniture de service d'eau serait dorbavant i imitb. Cependant, la paroisse estime 
qu'environ 300  terrains desservis sont actuellement disponibles à la construction. 
Nonobstant ces terrains, le Conseil juge opportun d'inclure au pkimètre certains 
secteurs propices au déleloppement rbidentiel, commercial et industriel, lesquels 
seront exploitffi que lorsque le système d'approvisionnement en eau potable sera en 
mesure de les desservir ad@uatement et lorsque requis, l'usine dp@uration du village 
sera en mesure de traiter les eaux usés en provenance de ces secteurs. 

Ddimitation du phimètre 

Le modèle de déleloppement retenu prwoit donc des sauences de déleloppement à 
I'intaieur des limites du pé-imètre en raison de la rentabilitédes rffieaux en place et 
projetffi. Les terrains devant itre amhagffi prioritairement sont desservis et le choix 
des terrains non desservis, qui seront dévéoppffi dans un deuxième temps, ont âé 
séectionnés en fonction de l'extension ~oss ib ie  des rffieaux existants. 

Le secteur Sud-Ouest en bordure des limites du village (sur les lots 88, 89  et entre 
les lots 11 7 et 126  et 136  et 142) est inclus au pkimètre en raison de son utilisation 
actuelle et en raison de la quantitéde terrains disponibles dgà desservis. A I 'ex t rh i té  
de ce secteur, sur les parties de lots 124  à 126, où il existe prffientement une 
sablière désaffectte, un projet a &éproposéau Conseil rtkemment afin de déielopper ce 
secteur à des fins r&+identielles et commerciales. Cependant ce secteur n'&ant pas 
desservi par aucun rgeau sera déwloppéà long terme seulement. 



Les terrains au Nord du village ont &retenus en raison de leur proximitéde la trame 
urbaine; ce secteur englobe tous les terrains situ& dans les limites de la zone agricole 
permanente. Ceux-ci seront ambages en fonction de l'extension future des 
infrastructures municipales, comme ceux situ5 à l'Est. 

Commentaires 

Il nous faut considéer le territoire protéJé par la Loi sur la protection du territoire 
agricole. II est souhaitable que le daleloppement urbain ne gruge pas les meilleures 
terres agricoles. Cependant, certains secteurs devraient êre dkonésen raison surtout 
de leur utilisation actuelle et en raison de leur proximitéde l a  trame urbaine. Au  Sud- 
Est, les lots 28-26 et une partie du lot 25 devraient ête d&on& et inclus au péimètre 
d'urbanisation pour êre utilisÉ à des fins industrielles. La pertinence de préloir un 
espace industriel tient au fait que Saint-Félx-de-Valois est un pô le agro-alimentaire 
susceptible de devenir plus important et, d'autre part, des projets ont Etésoumis au 
Conseil relativement à la venue de nouvelles industries dÉireuses d e  s'installer à 
Saint-Féix-de-Valois. 

Ce secteur s'est rédéle plus apte à recevoir de nouvelles industries en raison de sa 
situation par rapport aux voies de communication, notamment la voie ferré, et la 
route 131. D'autre part, les terrains limitrophes, faisant partie du village, sont deà 
utilisé; à des fins industrielles. Un dernier d h e n t  à considéer dans la localisation 
d'une zone industrielle est celui des vents dominants; le Sud s'avère le choix optimal 
dans ce cas si l 'on veut aliter les problèmes de pollution de l'air. Les justifications 
suivantes permettront de connaître les raisons qui ont motivé les dirigeants 
municipaux dans le choix des secteurs inclus ou exclus au processus d'urbanisation. 

Saint-Féix-de-Valois Bant le pô le agro-alimentaire le plus important de la réJion Nord 
de Joliette, il reprbente un pô le de services agricoles pour les producteurs de 
municipalitck voisines. Connaissant son statut, Saint-Fdix-de-Valois est un pô le de 
dweloppement susceptible de prendre de plus en plus d'importance au sein de la 
Matawinie. Il est alors justifiable de rffierver à l'urbanisation un territoire plus vaste et 
de se doter d 'un modèle de dweloppement apte à recevoir les diverses activitÉ 
susceptibles de prendre naissance autour de la trame urbaine existante. Le péimètre 
d'urbanisation constituera l'instrument de planification et de concertation idérle pour 
une meilleure organisation du milieu urbain et pour une mise en commun de certaines 
infrastructures publiques. 

La superficie rckervée à la zone industrielle devrait permettre des saluences de 
dweloppement; il serait donc important de déroner les lots 2 6  et 28 afin d'ammager 
un espace immaiiiatement apte à l'industrie et rffierver le lot 25 pour un 
dweloppement à long terme. Ce dernier Etant actuellement utiliséà des fins agricoles, 
il serait souhaitable, m h e  s'il est inclus au péimètre d'urbanisation, que l'industrie 
soit implanté, seulement lorsque la zone industrielle nécessitera un agrandissement. 



Actuellement, certains projets sont à I'étide relativement à l'implantation de 
nouvelles industries agro-alimentaires. Des projets de cette nature, s'ils se rédisent, 
sont susceptibles de faire varier à la hausse les prék ions dhographiques; ils doivent 
donc âre considkffi dans I'éwluation de la superficie. urbaine. D'autre part, les donnés 
socio-&onorniques nous permettent de ddimiter une assez vaste superficie à rkerver 
à l'urbanisation. 

Le territoire de la municipalitéde Saint-Jean-de-Matha couvre la plus grande partie du 
plateau morcelé de d'Ailleboust qui représnte la partie orientale de laitage des 
Piedmonts de Lanaudière. La partie centrale de ce plateau est dépimé: et formé: de 
terrasses marines et estuariennes voués à l'agriculture. Le village de Saint-Jean-de- 
Matha occupe une colline situé- au centre-Est des terrasses marines d 'où l 'on peut 
admirer les hauts-reliefs environnants qui bordent les terrasses agricoles. 

Le village est situésur la route 131 qui, du cô téSud, emprunte une passe au niveau 
de l'escarpement du Piedmont et s'engouffre, du cô téNord, dans la vallé- encaissé: 
du lac Noir. 

Les terrains en bordure de la trame urbaine prffientent pratiquement aucune 
contrainte physique. Les pentes sont gaikalement infkieures à 1 0  % et le lit rocheux 
semble assez profond pour permettre des travaux d'excavation sur presque tous les 
terrains. La seule contrainte à respecter sera une zone humide situé: au Sud-Ouest du 
village où un dhordement de ruisseaux pourrait se produire. 

D'autre part, le noyau central du village est aussi installé au centre d'une zone 
agricole importante. Les terrains limitrophes prffientent un potentiel agricole et sont 
zonk par la C.P.T.A.Q. 

Les donnks dénographiques nous ont permis de connaître les consommateurs 
d'espace de la prochaine déennie. Les prwisions dhographiques dénontrent une 
hausse du bassin de population et du nombre de chefs de mélage. La municipalité 
devrait recevoir environ 170  nouveaux rnérages au cours de la prochaine décmnie; 
cette augmentation sera absorbéemajoritairement par des maiages ayant entre 25 et 
65 ans 

L'agriculture itant une activité éainomique importante, le pkimètre devrait exclure 
autant que possible du processus d'urbanisation, des sols agricoles potentiels. 
Cependant, en d&it de ces considkations, les dirigeants municipaux ont choisi 
d'inclure à l'intkieur des limites du pkimètre un territoire faisant partie de la zone 
agricole permanente. 



SAINT-&x-DE-VALOIS 

PERIMETRE D'URBANISATION 
LEGENDE 



8.2.2 Le rkeau routier 

Si la MunicipalitéR&jionale de Comtéde Matawinie porte une attention particulière au 
&eau routier, c'est que celui-ci, en plus d'are un dénent structurant, permet de 
dweiopper et mettre en valeur toutes ses ressources naturelles. 

Les objectifs de la Municipalité Raionale de Comté en matière d'améragement des 
infrastructures routières consistent à finaliser les projets d$à entrepris et à mettre la 
prioritésur de nouvelles voies d'accès aux ressources. 

Le concept d'organisation étiboré ultkieurement dénontre bien la priorité du &eau 
routier en tant qu 'dhent  fondamental de la planification. 

A prime abord, le territoire de la Matawinie semble bien desservie par un r h a u  
routier presque essentiellement constituéde routes Collectrices et locales. Les deux 
routes r&jionales Nord-Sud caractkisent les deux axes de dweloppement Est-Ouest 
entre elles. 

Le rgeau routier fonctionnel Etant prioritaire dans I'améragement du territoire, la 
Municipalité @ionale de Comtede Matawinie a donc daerminéet souhaitéinclure dans 
son schéna d'amélagement certaines prioritg d'intervention en matière de 
ramélagement ou de rgection de routes qu'elle considère majeures et fondamentales 
pour une mise en valeur de ses ressources naturelles. 

Le tableau 92 fait l'inventaire des divers projets concernant le részau routier que la 
Municipalité RéJionale de Comté considère d' intkê réJional ou intermunicipal. Les 
travaux à effectuer sur les divers troncons de routes sont accompagnk d'une 
justification voulant dénontrer I'intÉa de la retlisation de ces travaux. Par ailleurs, 
quelques travaux mis en prioritépar la MunicipalitéRéjionale de Comtérecoupent ceux 
du Ministère des Transports. 



Tableau 92 
Projets de voirie proposés par la Municipali6 Régionale de Corn6 de Matawinie 

ROUTE T R O N W N  

- . . - - -- - -- -- 

JUSTIFICATION DES TRAVAUX 
INTERVENTIONS DU MiNISTERE 

TRAVAUX DES TRANSPORTS 
.. .~.~ ~ ~~~~~ ~~ -. ...... ......... ...... ........... ........... - .-. 

2 5 Rawdon canton Prolotigemeiit de l'autoroute 25 Une modification du tracéen faveur de Proposition du tracéfutur du 
(voir illustration 93)  I'aggloinéatioii de Rawdon est souhaitable prolotigement de l'autoroute 25 . . 

à cause de l'importance de Rawdoi i  en tant 
que p ô  le de croissance 

........................... . . . - ....... . . -- 

1 3 1  Saint-Fdix-de-Vaiois Réection de la route - Axe touristique important 
- Route peu seuritaire 
- Trop d'accès directement sur la route 
- Trafic très important (saisonniers et 

f ins de semaine) 
. .. ........- .-.... .. ... 

o i is t r~ ic t ion d'une route a quatre - Limiter le nombre d'accident Aucune 
Joliette voies - Prolonoement de l'autoroute 31 

- Acces touristique pour la r@ioii Nord 
adjacente 

- Permettre de diluer un  trafic importaiit 
..... 343 . . .  . .  ............. .- - 

Saint-Ambroise de Rdection de la route - Seul axe de dweloppemeiit des trois Aucune 
Kildaio à Saiiit-Cd rne 

municipalité; de : Sainte-Marcelline, 
Saint-Alphonse-Rodriyuer et Saint- 
Cô me 
Axe touristique importaiit 
Cornmunication inlermunicipale 
importante reliant les muiiicipalité; à la 
zone urbaine de Joliette 
Trafic important si'l 'on consid6re les 
d@lacements journaliers des résderits 
et la circulation touristique estivale 

..... ................................. .- ......... -- --..-..-.-...p . .- -- 
3 4 8  Saiiit-FBix-de-Valois Rfhabiiitation de  cette section de - Einbranchernent de la 131  très Projets de rtbniéiagenient de ponts 

vers Saint-Gabriel la route 
important approches (traverse de la rivière 

- Circuit touristique majeur Bayonriei au coût de 
- Conimuinication interniunicipale 1 145  000 Ç - .-.-.-..--..-pp. .. . -- ......... -- ........ . 



.......... ".oie.de .......... 
1 3 1  

contourrienient 

. .................... 
Ctieniiri Ctiertsey vers Saiiite 

Cliertsey Marguerire du lac 
Massori 

...................... 
Rang 4 Cliertsey vers Saint- 

Aiphonse-Rodriguez 

.................. ..... .... 
Voie No tre-Dame-de-la- 

secondaire Merci à Saint-Co tne 

........... .................................. 
Cherniri Saiiit-Donat vers 
forestier Çaint-Michel-des- 

Saints 

(voir illustration 94 )  

- - - 
Prolonoenient de la route 1 3 1  

. - -- -- - 
Propostt~on d'un nouveau tracé 
(voir iliustration 95)  

Rdiabilttat~on d u  ranq 4 

-- - - - - 
Prolongement de la route 3 4 7  

.. 

Construction d'une route coût 
approximatif de 2 000 000 $ 

Route peu séluritaire (courbes et ponts 
dangereux) 
Forte dcnsitéde circulation durant l 'hé 

Permettre de diluer un  trafic important Proposition d'un tracé 
Dkongestionner le village 
Communication intermunicipale reliant 
les municipalité; à la zone urbaii-ie de 
Joliette 
-. p. . 

Axe de déieloppement 
Comrnuiiication Laurentides - 
Lanaudiere 
RBeau interraional 
Circuit toiiristique 
Route non asphalté- 
-- - 

Riseau intermunicipal 
Axe de déieloppement 
Zone rÉrmtive intensive 
Porte d ' cn t rk  de la fora Ouareau 
Voie de comnlunication entre Iks 
routes 125  et 3 4 3  

. - -- 
Accès à un  fort  potentiel 
rélsebtouristique 
Comrnuiiication directe des axes 125  
343,  1 3 1  
Voie d'accès pour le parc du Mont- 
Tremblant 
Route à caractère unificateur 
Communication intermunicipale 
Voie d'accès oour la for& Ouareau 

Projets de terrassement e t  
structure de chaussé- sur 1 ,û km 
au coût de 850 000 $ 

Aucune 

. - - 
Aucune 

Voie d'accbs pour le cetitre de ski Val 
Saint-Cô m e  

Communication entre 2 municipalité; Aucune 
touristiaues 
Axe routier rainissant les routes 
principales 125, 131  ........................... . .- --...--...-.-...p...- ... 1 



Sainte-Bhtrix 

Gratten 

secondaire 

... ..... ~ .~. 
Cheririii dc la 

Maiiouarie 

Joiiette 

~ .. . . . .. . . . - .. - .- .. . 
- Intensification de la frajuentation des 

ajuipements rkrhtouristiques du Parc 
du Mont-Tremblant 

.......- ~ ~~~ . . . ~ ~ ~ ~ ~ . ~  ~ ....-.....-.p--.-p..- . -. - -- -. . .. . . . .- . . .. -- 
Sainte-Bietrix vers Arnéioration de la route 

lui dessert Sainte-Bietrix Refection des fondations et pavage 
vers Joliette sur 3,9 krn, entre le 7' Rang 

Dans Rawdoii ctintoii Revâement de la route en 
asphalte 

.. . .. ....... .~.~ . . ~~ .. 
Saint-Daniieii vers le Ruecrion de la route 
lac Matarnbin 

. . . ... .~~~ 
Saiiit-Mictiel-des- Rd~abilitation de la route sur 86 
Sairits A la Manociaiie km au coût de 5 41 1 496 $ 

~~ ~ .... ~.~ ~~-~ .... . . ~ ~ ~ ~ . ~  
Village de Sainte- Fihabilitation d'une partie du 

Sainte-Agatlie Buitrix jusqu'à ta chemin et construction d'une 
ioiire 347 iiouvelle route 

..... ~ ....... ~. ~ .... ~ ~ ~ . .  .... ~~~ 

6" Raiig Saiiit Jeari-dc-Matha Aniéioration du sixième Rang 
vers Saint-Gabriel 

Seule route c 
directement , 

- Zone rkrbtouristique Sainie-Méanie et le 1" Rang 
- Localisation de potentiel rkrietif Jolimont a Sainte-Bietrix, au coût 
- Draine une circulation pttrs dense de 850 000 $ 

durant l'hé 
- Non skuritaire durant la péiode de 

d@el 

- Forte circulation due à la vill@iature du Aucune 
lac Gratten 

- Finition des travaux entrepris à 
l'automne 1983 où seulement 2 km 
de routes n'ont pas BéasphaltR 

- Communication avec les pô les de 
vill@iature de Chertsey (lacs d'Argent, 
Brûlé; Jaune) 

- -. -. .- 

- Route complètement dd-@ior& dans la Terrassement, graveiage et 
municipalitéde Saint-Damien traitement de suiface double sur 

- Courbes très dangereuses 1,9 kni au coût de 450 000 $ 
- Permet la liaison entre Saint-Jean-de- 

Matha et Saiiit-Gabriel-de-Brandon 
-. -. . . . . . 

- Voie d'accès a la ressource forestibre, Aucune 
rkrmtive et faunique importante 

- Seule voie de pmBration du territoire 
lion-municipalisé 

-. . -- . - .. . . -- .. . . .. . .- 

- Axe Nord-Sud a la ressource les Aucime 
routes 347 et 337 

- Seule route permettant d'accalcr au 
Nord du territoire de la municipalité 

.- . - - - . . - .. . -. 

- Accès à un fort potentiel Aucune 



- . . . . - 

. . 
Redressement 

AlpIioi~seRodriguez 

.. . . ~ ~ ~ ~ ~ ~  ........ .. ... ....- . 
Route 343 Saint-CO me 

-- 
des courbes 

- -- pu- - 
Prolongement de la 343 jusqu'à 
I'entréi du Parc du Mont- 
Tremblant 

-- 
Route actuellement peu skuritaire 
Donne accès à plusieiirs 
déAoppements de villajiature 

RReau intermunicipal 
Relie les rnunicipalit~ à un pô le 
rbional 
Communication directe avec 
l'autoroute 25 
-. p...- -- 

Principale porte d'entrés du Parc du 
Mont-Tremblant 
Voie d'accès à des éjuipernents 
rkrar>touristiques d'envergure 

Aucune 

Aucune 



a) La s&uence du d&eloppement des liens routiers Est-Ouest 

La défnition de la Matawinie comme entitéregonale passe par la réaganisation de son 
rÉeau routier comme il est mentionnéprédemment dans ce document. L'amdioration 
des liens Est-Ouest prcbue entre les routes 125 et 131 doit prkéckr l'am8ioration de 
ces liens avec IPext&ieur de la raion, comme par exemple. entre l'autoroute 15 et la 
125. La sauence du dcbeloppement routier Est-Ouest en deux phases distinctes vise 
à faire prkiigier I'ameiagement des liens régonaux avant les liens interraionaux de 
facon à favoriser la consolidation des activités raionales internes. L'inverse aurait 
pour effet de disarticuler et de faire édater encore davantage la ra ion et d'augmenter 
sa dépendance par rapport aux raions situéesà l'Est ou à l'Ouest. 

En ce qui concerne les travaux en cours, et c'est le cas du lien routier entre Sainte- 
Marguerite-du-Lac-Masson et Chertsey, il y a lieu d'amoindrir l'édatement en 
prolongeant immdiatement les travaux en direction de Saint-Alphonse-Rodriguez. 
Tout retard à la poursuite des travaux vers l'Est s'inscrit en faux contre le concept 
d'améragement fondamental de la Matawinie. 

Pour ce qui est des travaux à venir, le choix des critères devant influencer les 
caractéistiques structurales du tracéet du profil pourront Être d8inis conjointement 
avec le Ministère des Transports. La fonction de collectrice, de r@ionale et 
d'interrégonale, de mêrre que la « vocation touristique » pourront en plus impliquer la 
collaboration des municipalitÉ concernés au niveau de zonage afin d'assurer à la fois 
la séairitéet la fonction visuelle de ces routes. 

b) Les priorité r@ionales de construction de routes 

La Municipalité R@ionale de Comté de Matawinie identifie, par ordre de priorité, les 
troncons de routes qui doivent faire l'objet de construction à I'intéieur du circuit 
routier regonal, soit : 

Priorité1 : la route reliant la municipalitéde Saint-Michel-des-Saints à celle de 
Saint-Donat à travers ie parc du Mont-Tremblant; 

PrioritéIl : la route constituant le prolongement de la route 343  à travers le 
parc du Mont-Tremblant, de Saint-Cô me jusqu'à la jonction de la 
future route Saint-Michel-des-Saints - Saint-Donat; 

PrioritelIl : le rang numéo 4 reliant la municipalitéde Chertsey à celle de Saint- 
Alphonse-Rodriguez, 

C)  Les t racé à 1'8ude 



La rbrganisation du részau routier à proximitéde certains péimètres urbains prkente 
souvent des problèmes $ineux d'intaration des diverses fonctions spatiales. Afin 
d'assurer l'harmonisation de ces interventions aux autres Bhents  de planification de 
I'amfhagernent raional, la MunicipalitéR@ionale de Comtéde Matawinie propose trois 
tracé; pour fin d'&de, soit ceux des routes 25 à Rawdon, 31 à Saint-FBix-de-Valois 
et  Saint-Jean-de-Matha et enfin celui du raccordement des rangs 4 et 6 à la hauteur 
de Chertsey. Ces tracé; n'ont rien de diiinitif et servent strictement à illustrer des 
modèles d'organisation spatiale susceptibles de favoriser Isint@ration des diverses 
fonctions. 



Illustration 93 
Prolongement de l'autoroute 25 



lllustration 94 
Prolongement de la route 13 1 

R O U T E  131 



Illustration 95 
Proposition d'un traceEst-Ouest, Chertsey 

- - T R A C E  PHOWSE PAR M R C  1 



1.4.6 Les stquences de déleloppement 

A l'intéieur de la première s4uence de daieloppement, la vill@iature devra Être 
concentréesur les territoires immarliatement adjacents aux territoires municipalisé; et 
prioritairement sur les rives du ré;ervoir Taureau. 

A I'intéieur de la deuxième s4uence de daleloppement, aucun daieloppement de 
vill@iature ne sera autorisésur les territoires offrant des potentiels rkréit i fs de classe 
1 et 2, tels qu'identif ia sur la carte des potentiels des terres annexée au pré;ent 
schéna de m&e que sur les principales pélinsules formant le péimètre d 'un lac. 

Modifiépar le règlement numao 42-1988 

15 Normes et directives d'ammagement relatives au circuit rkrbtouristique 

Le circuit réaédouristique est principalement constituépar le concept d'organisation, 
les unité; de paysage et les sites d'intaa; ces derniers $ant traitésà la section II du 
document complénentaire, la praente section porte uniquement sur les corridors 
routiers et les uni t5 de paysage. 

Toute intervention autoris& à I'intéieur du circuit réaébouristique devra âre préwe de 
manière à garantir la qualité et IPint@rité du paysage. A cette fin, toute activité 
susceptible de &Ber un impact visuel négitif, d'une part, au niveau des corridors 
routiers, notamment sur les territoires immédatement adjacents à la route et, d'autre 
part, au niveau du panorama, sur les unitffi de paysage bordant le réseau routier, 
devra faire l'objet d 'un normatif. 

Sur les terres du domaine public, la carte d'affectation des terres publiques prend en 
charge le circuit réa~tour is t ique selon les modalit5 du « Règlement sur les normes 
d'intervention en milieu forestier D . 

15.1 Les corridors routiers 

Les corridors routiers devront are délmités en regroupant les secteurs à caractère 
homogène et les activi tb autoriséei devront are r@ies sur ces corridors de facon à 
assurer l'intéjritéet l 'homogbétédu secteur. L'tlaboration d 'un normatif applicable aux 
corridors routiers devra porter entre autre, sur l'affichage, la plantation et l'abattage 
d'arbres, l'implantation des bâtiments (volum$rie, hauteur, recul, etc .... ) ainsi que sur 
tout autre ouvrage ou usage susceptible de gbéer un impact visuel n@atif. 



Sur les terres publiques, les corridors routiers englobent un espace de trente mètres 
(30  m) de part et d'autre de l'emprise de la route à I'intéieur desquels les activit& 
sont réges en vertu des dispositions du « Règlement sur les normes d'intervention en 
milieu forestier )) . 

15.2 Les un i tg  de paysage 

Les un i té  de paysage retenues au projet de circuit rérrcbtouristique sont tout d'abord 
les uni t5 que traverse le réeau routier rtgional. Elles englobent en premier lieu, les 
éénents du paysage les plus expos5, l'ensemble des aggloméetions et la majeure 
partie des sites d7inté&. Elles comprennent ensuite, les unit& de paysage préentant 
un inta& marquépour le maintien de la vocation rérrmtive des deux territoires affect5 
à cette fin. 

Deux types d'unit& de paysage viennent se juxtaposer aux corridors routiers pour 
faire partie inttgrante du circuit rérrfbtouristique : 

a) Les unit& de paysage à déwloppement panoramique éeve 

b) Les unit& de paysage à déwloppement panoramique exceptionnel 

Sur ces territoires, toutes les interventions devront &re prkues de manière à prkerver 
la qualitéet I'intégitédu paysage. Les activitésautoriséa sur ces territoires devront are 
r@es de facon à ce qu'elles s'intègrent à la configuration gaikale du paysage. 

Lors de I'éaboration des instruments d'urbanisme, les intervenants concerne% devront 
prkoir  des normes et des orientations d'ammagement applicables aux interventions 
majeures susceptibles d'affecter le panorama dans son ensemble, telles que les 
coupes forestières, l'exploitation de carrières et de sablières, l'implantation de lignes 
de transport d'éectricitéet à toute autre intervention nécasitant l'utilisation de grande 
superficie. 

Des interventions visant la mise en valeur du paysage, telles que la crmtion de 
percks visuelles et l'amalagement de sites d'observation, devraient are favoris& à 
17int&ieur des unit& de paysage à dweloppement panoramique exceptionnel. Ces 
dernières, regroupant les attraits majeurs du paysage bordant les corridors routiers, 
nkessitent l'application d'un normatif plus Baborévisant non seulement la pr&ervation 
de I'intbgitédu paysage, mais aussi sa mise en valeur. 

Sur les terres du domaine public, les unit& de paysage sont réges selon les rnodaiitffi 
du « Règlement sur les normes d'intervention en milieu forestier >i , 

Modifiépar le règlement numéo 42-1 988 


